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Nam ~ r c i c p n e  p r t i c d B ~ < a a r é l i n e  I % i ~  Elimbeth SANCHEZ qui ai d a  13. notre 

&apasfi&&m Bwa resmmm du Samice dlqADliP-Dot-tation spbcialiab! a w  la 

qwp;iloun & HPrr@cssaibi%ieE, 

- B*kaciarsû;r%~%5m des M y s & g  de Franee et 1*&sociation d'&&aide des 

PaBim et &es molicano$s, qui nous ont facilie l'accès aux terrains àe 

B D a W b ,  

- BoAsamigi"fiioÿn pom aa Logeamnt des Grands Infirmes qa a mis B notre 

dii~oa4tioi-1 ses aschivas, 

- a- X a  vilXea et les personnes handicapées qui naus ont 

woH.aBh. &as entretiens. 





Cette recherche demnàéz p r  le Mia26tère de L1Equipement vient à point 

nomé pour 2 'eiigence d 'accessibit i t é  que les  assoczkt ions représentatives 

des prsonnes handicapées e t  de leurs besoins sont parvenues à &poser dans 

Za rdgtementatwn du cadre bâti. Malgré t 'évidence de sa nécessité et  t e s  

a p p  2s r i tue l s  des responsables politiques pour sa gén&aZisation, il faut 

bien admettre que cet acquis reste encore fragile et que, paradozalement, 

des remises en cause plus ou nains insidieuses se font jour. 

L faccessibilité, et lfadaptabiZité qui en es t  Le corolZaire, ont m e  

h h t o i r e  qui en éclaire ta p r t é e  et  la signif imtion.  I l  faut dom rendre 

hommage à L'auteur qui a su retrouver les  principaux jalons des actions 

ayant abouti am sotutions actuelles. En e f f e t ,  s i  dans les  années 

dnquante, nombre de nos voisins européens s'étaient déjà inquiétés des 

h r i & e s  architecturales, obstacles à une v&itabte insert Con sociale et  

professwnnelle des personnes di tes  handicapées, la France faisait encore 

mine d'ignorer le  probZème ; les  portes du Ministère de lrEquipernent et du 

Logement restaient closes et  je voudra26 exprimer ici m gratitude à ceux 

qui ont accepté de les  ouvrir et  particulièrement à Mademiselle Annette 

Fleury, qui avait alors en charge ce problème de l'hébergement des 

prmnnes âgées e t  qui a compris, la première, que L'accessibilité et  

Z 'adaptabilité n'étaient pas un besoin spécifique, mis un impérat5f de La 

Cité moderne. Pendant des s2ècZes on a m i t  construit pour l 'homme idéal, 

memant  plus de i,70 m et  en pleine possesswn de ses moyens physiques, 

nrh&itant pas 6 muttiplier, souvent pour de simples m t i f s  d'esthétique 

wchitecturaZe, escaliers e t  enmarchements. 

MaZntenant on aZZait prendre en c o p t e  tous ceux qui de maniér~e définit ive 

ou temporaire, c 'est-d-dire Za grande majorité de Za populatzon, avaient 

des d i f f icut tés  à se d é p h e r  tant sur le  ptun vertical que sur Le pZm 

hurizontal. 

Avant de parvenir ci Za prise de conscience que nous souhaitions de Za part 

des arehi~ectes ,  des Uzgéniescrs et de tous tes décideurs de ZEL 

mnstructZLln, il en a f a t h  des démrches, des comiss.ions, des tables 





rondes, sans oublier Za pession des organisations communautaires ou 

internatwnales et  2 'exemple des pays Les plus avancés. La conférence & La 

Haye organisée pur les  llhtions Unies Région Europe, la conf&ence de 

S toeWlm sur Zremtiromment et  l e  groupe d'experts rBun& d 3meZZes,  

a i n s i  que Ze voyage dans t e s  pdys scandimmes, organisé par Ministère du 

Logement, furent mrtant dfaiguiZlms qui fouettsrent notre orgueit 

national. 

P a P t i  avec un grand retard, notre pays es t  al  Zé avec l a  Loi dPOr2entatZcm, 

pZus Zoin que beaucoup d sazrtres qui 2 'amient devancé: E t  c'est: l e  second 

mérite de L'étude de Monsieur SANCHEZ que de nous montrer cornhien, d partir 

d'une constatation de simpk bon sens : "construisons pour Le confort de 

ehaeun", notre législation a réalisé une véritable subversion dans Ze 

d m i n e  du handicap. 12 ne stagz't plus seutement de réparer ou de réadapter 

l e  mrps &firme, m28 bien ds renverser toxt  ce qui s'oppose ù la 

p&iciption des prmnnes di tes  hmrd-icapées à notre vie la plus 

quotidienne. Voioi notre Cité qui s'adapte à ceux qui sont différents e t  

es& sans apptrter de g& à Z'hmme idéal que nous évoqu.ions tout à 

2 ?heee. 

Cette UiTO me paraet papart.lcuZièrement forte et  je crois tr&s fermement, 

aprds avoir II( Ze texte que j tthonnew de préfacer, que Zes craintes, 

que eertains dsentre noua nourrissaient encore, ne pourront que s'effacer, 

que Zes ezemptes donnés par pueZques v i l l e s  piZotes e t  qui ont deja été  

suivis,  Ze seront b i e d ô t  par toutes Zes v i t l e s  de Pmnce et  que efaacun 

UUPU d e o ~ u r  de r e s p c t e r  Zes règzes introduites dans Ze Code de la 

C m s t m c t i a  pour garant g r  2 'aecessibilit e' et  t 'adaptabiZité des Zogements, 





Revendiquéz par l e s  associat ions de personnes handicapées physiques B 

p a r t i r  de 1965, l ' a c c e s s i b i l i t é  de l'environnement b â t i  e t  des t ranspor t s  a 

é t é  i n s t i t u é e  en France par l e s  a r t i c l e s  49 e t  52 de l a  Loi d'Orientation 

du 30 juin 1975 e t  par tou te  une s é r i e  de d é c r e t s  e t  a r r e t é s  publ ies  au 

cours des années 1978, 1979 e t  1980. El le  a, depuis l o r s ,  accompli des 

grogrés sens ib les ,  quoique insuff isant8 sur l e  t e r r a i n  même des 

réEtlisations a rch i tec tura les  e t  urbanistiques. On v o i t  a i n s i  appara î t re  des 

bateaux aux carrefours ,  des accès de plain-pieds, des rampes B pente douce, 

des ascenseurs p lus  spacieux, des cheminements de c i rcu la t ion  é la rg i s .  Ces 

d i s p u s i t i f s  qui tendent  B améliorer l a  q u a l i t é  de l a  v i e  de l'ensemble de 

l a  population f a c i l i t e n t  l a  l i b r e  c i r c u l a t i o n  e t  l a  par t i c ipa t ion  soc ia le  

des parsonnes dont l a  mohili t é  propre e s t  rédui te .  

* Ce tex te  s 'appuie sur  une étude réa l i sée  sous contrat  avec l e  Ministère 

de l'Urbmisme, du Logement e t  des Transports. 





La p r s sen te  étude, r é a l i s é e  sous c o n t r a t  avec l e  Ministère de 

1' Environnement, du Logement, de 1' Aménagement du T e r r i t o i r e  e t  des  

Transpor ts  (Direct ion de la Const ruct ion) ,  a p o r t é  s u r  l e  développement e t  

l e s  appor t s  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  Un peu p lus  de d i x  a n s  ap rès  1 ' i n s t i t u t i o n ,  

par  l a  Loi d ' û r i e n t a t i o n  du 30 ju in  1975 en faveur  des personnes 

handicapées,  d 'un vas te  d i s p o s i t i f  d ' é l imina t ion  des b a r r i è r e s  

a r c h i t e c t u r a l e s  de l 'environnement b â t i ,  il s ' e s t  a g i  d ' éva lue r  l ' i n s -  

c r i p t i o n  de l ' a c c e s s i b i l i t é  dans l e s  r é a l i t é s  l o c a l e s ,  en fonct ion de 

f a c t e u r s  économiques, techniques  e t  sociaux,  a i n s i  que son impact en termes 

d' i n t ég ra t ion .  

Au-delà de c e t t e  perspect ive  de connaissance, l ' é t u d e  a eu pour v i sée  de 

dégager des p ropos i t ions  d ' i n t e rven t ions  suscep t ib l e s  d ' accé lé re r  l e  

développement de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  d 'amél iorer  s a  q u a l i t é  technique at son 

e f f i c a c i t é  s o c i a l e .  Très d i rec tement ,  d ' a i l l e u r s ,  e l l e  a p r i s  c e t t e  

fonc t ion ,  en al imentant  l a  conception d 'opé ra t ions  de s e n s i b i l i s a t i o n  

nenées para l lè lement  dans quinze v i l l e s  de France dans l e  cadre  d 'un  a u t r e  

c o n t r a t  passé  avec l e  même Ministère.  L'expérimentation s u r  l e  t e r r a i n  d 'un 

c e r t a i n  nombre d ' i d é e s  nous a a i n s i  permis, en r e t o u r ,  de t e s t e r  l e s  

ana lyses  que nous proposerons i c i .  

La démarche e n t r e p r i s e  s e  j u s t i f i a i t  d 'abord p a r  l a  n é c e s s i t é  r e s s e n t i e  de 

mieux c o n n a î t r e  s u r  l e  plan l o c a l  l e s  cond i t ions  d'émergence e t  de 

développement des processus d '  a c c e s s i b i l i s a t i o n .  Tout p o r t a i t  à c r o i r e ,  en 

e f f e t ,  au moment d 'engager l ' é t u d e ,  que 1' a c c e s s i b i l i t é  p i é t i n a i t  su r  l e s  

t e r r a i n s .  De l a  l e c t u r e  des  r appor t s  LASRY (Cl. ) e t  GAGNEUX ( M . )  (1982) 

cl), de FRAISSE-CAZALIS ( J . )  (1982) ( 2 ) ,  de l a  synthèse  des b i l a n s  demandés 

(1) LASRY ( C l .  ) ,  GAGNEUX ( M . ) ,  Bilan de l a  p o l i t i q u e  menée en faveur des  
personnes handicapées.- Rapport au Min i s t r e  de l a  S o l i d a r i t é  Nationale,  
Mai 1982, 175  p. 

1.2) FRAYSSE-CAZALIS ( J . ) ,  Access ib i l i t é  des t r a n s p o r t s  e t  de l a  v i l l e  aux 
personnes handicapées.-  Rapport au Premier Min i s t r e ,  1982. 



aux Canmissaires de l a  République (1983) (11, de l ' enquê te  r é a l i s é e  p a r  

l 'Union Fédérale des  Consommateurs s u r  160 v i l l e s  r é p a r t i e s  su r  l e  

t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  ( 2 )  s e  dégageait  l ' i d é e  d'une app l i ca t ion  l e n t e ,  

i néga le ,  i n a f f i s a n t e  e t  souvent inadéquate des  t e x t e s  en vigueur.  Face à 

c e s  c o n s t a t s  d'ensemble, l e s  r é a l i s a t i o n s  exemplaires de c e r t a i n e s  v i l l e s  

t e l l e s  que Grenoble, Lor ient ,  Bordeaux, Parthenay, présentées  dans 

c e r t a i n e s  p u b l i c a t i o n s  ( 3 )  e t  désormais i l l i s t r e s ,  venaient  donc s u r t o u t  

prendre  f i g u r e  d '  exception. E l l e s  semblaient t r o p  marginales pour i n f l é c h i r  

l e  poids  c r o i s s a n t  des évaluat ions  globalement négat ives  de l a  po r t ée  

r é e l l e  d'une Loi jugée peu e t  mal appliquée. Ceci condu i sa i t  donc à 

reprendre  l e s  fondements de t e l l e s  éva lua t ions ,  c 'est-à-dire l e s  éléments 

de r é a l i t é  l e u r  se rvan t  d 'appui  e t  l e u r s  cadres  d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  B 

réexaminer a i n s i  l a  per t inence des analyses  en prenant en compte 

1' évo lu t ion  de 1' a c c e s s i b i l i t é  s u r  l e s  t e r r a i n s  avec un r e c u l  temporai re  un 

peu p l u s  important.  

La démarche s e  j u s t i f i a i t  a u s s i  par  l a  n é c e s s i t é  de réexaminer l e  bien- 

fondé de l a  f i n a l i t é  de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  au moment où c e l l e - c i  s e  t r o u v a i t  

également mise en question. D'emblée, dans l e s  r evend ica t ions  des  

Associa t ions  de p e r s n n e s  handicapées physiques,  l ' a c c e s s i b i l i t é  a v a i t  é t é  

posée comme un moyen e s s e n t i e l  d ' i n t é g r a t i o n  s o c i a l e .  Et c ' e s t  b ien  

c e t  t e  f i n a l i t é  q u i  a sous-tendu 1' adoption d 'une p o l i  t i q u e  de suppression 

des b a r r i è r e s  a r c h i t e c t u r a l e s .  O r  1' impact de l ' a c c e s s i b i l i t é  en termes 

(1 )  A c c e s s i b i l i t é  de l a  c i t é  aux personnes handicapées. Synthèse d e s  b i l a n s  
demandés aux Commissaires de l a  République pour 1' adapta t ion des 
d i s p o s i t i o n s  des t i t r e s  I e t  II du d é c r e t  no  78-1167 du 9 déc. 1978, 
r e l a t i v e s  à l ' a d a p t a t i o n  des  équipenents  p u b l i c s  appar tenant  à des 
personnes physiques,  en vue de l e u r  a c c e s s i b i l i t é  aux personnes 
handicapées.- Août 1983, 40 p. 

(2 )  Pié tons  e t  handicapés. Les v i l l e s  inaccess ib l e s  : i n  : Que Chois i r  ?, 
no 169, j anv ie r  1982, pp. 28-35. 

( 3 )  Centre de Créat ion I n d u s t r i e l l e  (C.C. 1.). L ' i n s e r t i o n  s o c i a l e  des  
personnes handicapées physiques à Bardeaux, Grenoble, Lor i en t .  Centre 
National d 'Art  e t  de Cul ture  Georges Pompidou, 1981, 79 p. 
- P r o s p c t i v e  s u r  l t a c c e s s i b i l i t é .  Une expér ience  : Parthenay 83-84, 
A.P.F., Foyer Gabr i e l l e  Bordier,  53 p. 



d' i n t é w a t i o n  s ' e s t  trouvé r e l a t i v i s é  dans ce r ta ins  travaux de recherche 

( 1 )  qui,  en prenant en compte l e s  facteurs  sociaux, ont f a i t  prévaloir 

l ' i d é e  se lon  laquel le  les d i s p o s i t i f s  d ' a c c e s s i b i l i t é  bénéficieraient  

sur tou t  aux personnes handicapées l e s  plus  intégrées. Cette r e l a t i v i s a t i o n  

in té ressan te  dans f a  perspective de concevoir, conformément aux intent ions 

de l e u r s  auteurs ,  des modalités cmplémentaires de soutien à l ' i n s e r t i o n  

des handicapés l e s  plus démunis socialement, pouvait toutefois  ê t r e  

u t i l i s é e  idéologiquement de mani ère  quelque peu perverse contre  

l i a c c e s s i h i l i t é .  Ceci pouvait d 'autant  plus s e  t rouver  confirmé que l ' on  a 

be l  e t  bien a s s i s t é ,  autour de l 'année 1985, l a  mise en c i rcu la t ion  plus 

ou m i n s  souterraine d'un discours de mise en question de l ' i n t é r ê t  de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  a l l a n t  jusqu'à contester  l a  r é a l i t é  de l a  fréquentation des 

espaces sccessibles  par  l e s  personnes handicapées. Au delà  du pn>bl&me posé 

par ce mouvement d'opinion au niveau de cer ta ines  catégories  de décideurs, 

quel le  valeur théorique accorder à l a  r e l a t i v i s a t i o n  proposée ? Au delà  de 

l 'évidente place des facteurs  sociaux dans l e s  processus d ' intégrat ion,  

quel r61e é t a i t  venu t e n i r  positivement l ' a c c e s s i b i l i t e  ? Il semblait l à  

wssi nécessaire de s e n s i b i l i s e r  s u r  de nouveaux éléments d'observation de 

manière à reprendre l e s  analyses en cours. 

C 'estdonc,  en déf in i t ive ,  dans l e  cadre des interrogat ions soulevées par  

l e  développement e t  l e s  apports de l ' a c c e s s i b i l i t é  que c e t t e  étude se  

s i t u e .  E l le  présente t r o i s  caractér is t iques pr incipales  : 

- en premier l i e u ,  l a  p a r t i e  consacrée au développement de l ' a c c e s s i b i l i t é  

porte  sur  des v i l l e s  *'ordinairesf', choisies  au hasard. Au stade ac tue l  

des observations, il nous a semblé, en e f f e t ,  in té ressan t  de s o r t i r  de 

l 'exemplaire, de l 'except ionnel ,  déjà abordé par a i l l e u r s  e t  d'observer, 

au contraire ,  l e  banal. 

- en second l i e u ,  l a  par t i e  consacrée aux apports s 'appuie sur  des 

observations efikctuées dans un l i e u  accessible  depuis plus  de dix ans, 

ce qui g a r a n t i t  l e  recul  temporaire nécessaire pour procéder à l eur  

évaluation. 

( 1 )  - BONVLN (p . )  , MASSON (G.), THERY-JACQUIN (E.) Inser t ion soc ia le  des 
handicapes physiques (1) (2) .- Recherche Sociale  no 70, a v r i l f j u i n ,  
no 71, juillet/septembre, Paris.  FORS, 1979. 

- GRESSONSTELNAUER (G. ), Accessibili  te et  i n t t r g a t i o n  sociale  des 
handicap& m o t m s  dans une v i l l e  nouvelle.- in  Les Cahiers du 
CTNERHL, ne 40, o c t . 4 6 ~ .  1987, p. 57-103. 



- enf in ,  e l l e  s ' i n s c r i t  pour noua dans l e s  s u i t e s  d'un t r a v a i l  d'analyse 

(1) de l a  question de l ' i n t é g r a t i o n  dans la l i t t é r a t u r e ,  ce qui naus a 

amné, dans f 'aprSseoup, à prendre conscience du raie considérable QU 'y 

a +joue l ' a c c e s s i b i l i t é  comme &&ment organisateur  de la probleSmtique 

avanc&e. Avec l ' appar i t ion  sur la scène soc ia le  des d i s p m i t i f s  

d ' a c c e s s i b i l i t é  , 1' intégrat ion des personnes handicapées ne pauvai t plus 

ê t r e  penshe, du nains exclusivement, comme processus de nonnalisation des 

individus, ce que nous exprimions d o r e  de manière encore quelque peu 

confuse. Nous avons donc r e p r i s  ce f i l  conducteur pour examiner Les 

enjeux de l ' a c c e s s i b i l i t é  non pas  seulement en termes de mobilité 

physique e t  d ' inser t ion w c i a l e  des personnes, mais auss i  au plan 

symbolique, au niveau mênie de l a  notion de handicap et  du modèle de 

l ' i n t é g a t i o n .  

Cette mise en perspect ive qui contribue a s i n g u l a r i s e r  notre  deSmarche s e r a  

p S c i s 4 e  clans une première par t i e .  Nous ferons l à  r e t o u r  sur l 'ambition de 

l a  po l i t ique  d ' a c c e s s i b i l i t é  d&f ln ie  B p a r t i r  de 1975 e t  l e s  enjeux tr&s 

consid&ablee dont e l l e  e s t  porteuse bien au-delà du cadre de l 'environ- 

nement bâ'ti. 

A p a r t i r  de c e  positionnement-préaliable, naus nous intëresserons,  dans une 

seconde p a r t i e ,  aux condit ions d '8merpnce de l ' a c c e s s i b i i i  t é  en t a n t  que 

processus radicalement naweau, dans un contexte soc ia l ,  économique, 

insi%tutionnel e t  u r b n i s t i q u e  favorable. 

Nous serons a l o r s  en mesure d'aborder l e  thème de l ' é tude  proprement d i t .  

C'analyse de l a  l i t t g a t u r a  qui l u i  e s t  consacrée cons t i tuera  no t re  

txaisième par t i e .  Nous y fournirons une descript ion globale  quant i t a t ive  e t  

q r r î l i t a t ive  du contenu des publ icat ions ( a r t i c l e s ,  brochures, ouvrages, 

e tc . )  t r a i t a n t  de l ' a c c e s s i b i l i t 6 .  

Dans une quatrième p a r t i e ,  nous analyserons l e s  processus d'accessi- 

b i l i s a t i o n  en nous appuyant s u r  l e  matesiel  r e c u e i l l i  dans une quinzaine de 

v i l l e s  auprès de responsables municipaux t3 l ' a i d e  de p i l l e s  e t  de 

guides d ' en t re t i ens  p e m t t a n t  de p d c i s e r  l e s  act ions réalisber;, l e s  

( 1 )  J. SANCHEZ. L'intGgretion des enfants  e t  des  adu l tes  handicapés.- Les 
Publicat ions du CTNERWI, S&ie  Etudes, 1983, 147 p. 



pro je t s  en cours, l e s  représentations q u ' i l s  se  font  de l ' a c c e s s i b i l i t é  

a i n s i  que leur  connaissance des populations concernées e t  l e s  contacts  

é t a b l i s  avec e l l e s .  Diverses questions se ron t  a i n s i  abordées : les fffreins"  

se s i t u e n t - i l s  au niveau des coOts supposés ou r é e l s  de l ' a c c e s s i b i l i t é  ? 

Se s i t u e n t - i l s  au c o n t r a i r e  au niveau d'une incompréhension, voire  d'une 

ignorance de s e s  enjeux sociaux ? Les "accélérateurs" fonctionnent-ils B 

p a r t i r  des pressions exercées par des aseociat ions de personnes handicrqtées 

ou/et des associat ions de personnes âgées ? Quel impact peut-on a t t r i b u e r  à 

l a  l ég i s la t ion ,  même dans l e s  cas  où e l l e  e s t  peu connue ? En déf in i t ive ,  

l ' a c c e s s i b i l i t é  a-t-elle d8jà aujourd'hui une p r i s e  assez s ign i f ica t ive  

dans l e s  r é a l i t é s  l o c a l e s  pour considérer que son in tégra t ion  dans l e s  

pratiques du b â t i r  devient désormais i r r é v e r s i b l e  ? 

Dans l a  cinquième e t  dernière  par t i e  de ce t r a v a i l ,  nous apporterons des 

éléments d'appréciation de l ' impact de l ' a c c e s s i b i l i t é  en termes d' inté-  

grat ion sociale. A p a r t i r  des observations d i r e c t e s  auxquelles nous avons 

procédé s u r  une v i l l e .  nous établ i rons une s t a t i s t i q u e  descript ive des 

fr6quentations d'un espace cu l tu re l  e t  commercial accessible, par des 

personnes handicapées physiques. La  p r i s e  en considération du s t a t u t  s o c i a l  

de c e s  personnes nous permettra de d i scu te r  e t  de r e l a t i v i s e r ,  à notre  

tour, l ' i d é e  évoquée plus haut d'un bénéfice s é l e c t i f  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

Au-delà de l ' i n t é g r a t i o n  physique qu 'e l l e  conditionne. l ' a c c e s s i b i l i t é  

favorise-t-elle l ' i n t é g r a t i o n  sociale  ? Cette question f e r a  l ' o b j e t  d'une 

s é r i e  de foca l i sa t ions  qui  pourront contr ibuer  à l ' é c l a i r c i r  : analyse 

a len t re t iens  r é a l i s é s  auprès de personnes handicapées de l a  même v i l l e  ; 

réunion co l lec t ive  dtexpression sur ce thème, analyse des s o r t i e s ,  d'un 

foyer intégré dans un immeuble o rd ina i re  de la v i l l e ,  de personnes 

considérées canme é t a n t  lourdement handicapées. Au t ravers  de c e s  éléments, 

nous essayerons de montrer comment 1' a c c e s s i b i l i t é  ne const i tue pas 

seulement l a  condit ion physiquement nécessaire de l ' i n t é g r a t i o n ,  mais auss i  

son support symbolique l e  plus fondamental. 





1. IodaCCI[(SSIBILITE : UFlB S U B ~ I O I B  TïùWQüïLtE DES PRATIQUBS DU BATIR, DE 

LA N M I O N  ltlK WUJDICAP ET DU IODELE DE L'INTEGRATION 

Les commentaires consacrés  à l a  Loi d ' o r i e n t a t i o n  du 30 ju in  1975 en faveur  

des  personnes handicapées o n t  f a i t  peu de c a s  des a r t i c l e s  49 e t  52 p o r t a n t  

respect ivement  s u r  1' a c c e s s i b i l i t é  de 1' environnement b$t i  e t  des 

t r a n s p o r t s  : logiquement nég l igés  par  l e s  c r i t i q u e s  défavorables  à l a  Loi ,  

i ls  o n t  é t é  a u s s i  bana l i sé s  p a r  l e s  défenseurs  du t e x t e ,  comme s ' i ls ne 

r ep résen ta i en t  r i e n  d ' a u t r e  qu'une pièce  de p lus  dans l e  vas t e  d i s p o s i t i f  

m i s  en p lace .  O r ,  comme nous souhai tons  l e  me t t r e  en évidence, i c i ,  ils 

i n  traduisent une v é r i t a b l e  subversion de l a  conception de 1' environnement, 

mais a u s s i  e t  au-delà de l a  notion de handicap e t  du modèle de 

l ' i n t é g r a t i o n .  D'une p a r t ,  avec l e s  a r t i c l e s  c i t é s  a i n s i  que l e s  d é c r e t s ,  

a r r ê t é s  e t  c i r c u l a i r e s  d ' app l i ca t ion  correspondants  ( c f .  page su ivan te  un 

schéma r é c a p i t u l a t i f  des principaux t e x t e s ) ,  l a  l o i ,  dans un danaine où 

e l l e  ne p révoya i t  r i e n  encore,  quelques années auparavant,  impose désormais 

une c o n t r a i n t e  d ' a c c e s s i b i l i t é .  D 'aut re  p a r t ,  l e  type même d ' in t e rven t ion  

mis en oeuvre a p p a r a î t  radicalement nouveau au s e i n  d'une p o l i t i q u e  

d 1 i n t 6 g a t i o n  p u i s q u ' i l  s ' a g i t ,  i c i ,  à l ' év idence ,  non pas  de réadapter  l e s  

personnes handicapées,  n i  de l e u r  prévoir  des  univers  s p é c i a l i s é s  ou des  

s t a t u t s  protégés ,  mais de supprimer l e s  obs t ac l e s  que l e u r  oppose 

l 'environnement o rd ina i r e .  Ainsi s e  t rouve reconnue, dans l a  détermination 

du handicap, l a  p a r t i c i p a t i o n  des  f a c t e u r s  environnementaux. 

1.1 - üne politique d'accessibilité ambitieuse 

La p o l i t i q u e  d ' a c c e s s i b i l i t é  d é f i n i e  par  l e s  pouvoirs pub l i c s  en concer- 

t a t i o n  avec l e s  a s s o c i a t i o n s  de personnes handicapées,  en o p t a n t  d t gnblée 

pour un champ d ' app l i ca t ion  t r è s  étendu e t  pour une d é f i n i t i o n  de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  ex tens ive ,  v i s e  à modifier profondément l 'environnement 

b & t i .  C ' e s t  une p o l i t i q u e  ambitieuse qu i ,  au-delà d e s  ob l iga t ions  imposées 

pa r  l e s  t e x t e s ,  cherche à enclencher une dynamique f o r t e  d ' access i -  

b i l i s a t i o n .  



LEGISLATION SUR L'ACCESSIBILITE 

(principaux textes) 

LOI D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PEISONNES HANDICAPEES 

(30 Juin 1975) 

Article 49 Article 52 

ACiCESSIBILITE DES 
l 

ACCBSSIBILITK DES O ADAPTATION DES 

INSTALLATIONS BATIIaNTÇ COLLECTIFS DES TRAHSPORTS 

OUVggRIS Al] PUBLIC HüüFS D'HABITATION COLLECTIFS 

O CREATION DE SERVICES 

SPECIALISES 

O Décret du l e r  février O Décret du 4 août . Décret du 9.12.1978 : 

1978 : 1980. mesures 

instal lat ions neuves - a c c e s s i b i l i t é  des d 'access ib i l i t é  

logements dans l e s  

bgtiments de plus de 

tro i s  étages. 

- adaptabilité de tous 

l e s  logemen ta ac cessi-  

b les .  

Décret du 9 décembre 

1978 : 

instal lat ions existantes 

O Arrêté du 24 décembre O Arrêté du 18.4.1980 : 

O Arrêté du 25 janvier 1980 : normes techni- programme d'ménage- 

1979 : normes techniques cpies ment. 

O Circulaire du 4.10. 

1982. 



X.P.% - Accessibiliser L ~ e m m t  l'environnement 

Le champ d 'appl icat ion déf in i  par  l e s  décrets  du 4 août 195û ( l ) ,  du 

l e r  f é v r i e r  1978 f 2 f  e t  du 9 décembre 1978 (31, englobe : 

- tous (4)  l e s  bstiments d 'habi tat ion c o l l e c t i f s  neufs comportant plus  

de t r o i s  étages au-dessus du rez-de-chaussée ; tous  l e s  logements de 

ces  bâtiments s i t u é s  au rez-cîe-chaussée ou desservis  par  un 

ascenseur {ces logements doivent ê t r e  accessibIes et e t a b l e s )  ; 

l e s  locaux c o l l e c t i f s  a f fec tés  aux ensembles rés iden t ie l s  e t  une 

p a r t i e  des places de stationnement (décret  du 4 août 19sO ( 1 ) .  

( 1 )  D k r e t  no 80-637 du 4 août  1980. Accessibi l i té  aux personnes à mobilité 
d d u i  t e  des bâtiments d 'habi tat ion c o l l e c t i f s  neufs e t  des logements 
q u ' i l s  contiennent ( 3  .O. du 10 août 1980). 

(2) Décret ne 78-109 du l e r  f é v r i e r  1978. Wesures destinées à rendre 
accessibles  aux personnes handicapées mobilité rBduite l e s  ins ta l -  
l a t i o n s  neuves o w e r t e s  au public  (J.O. du 2 f é v r i e r  1978). 

(3 )  Décret no 78-1167 du 9 décembre 1978. Mesures dest inées à rendre 
accessibles  aux personnes handicapées a mobilitg ~ + d u i t e  l e s  i n s t a l -  
l a t ions  ouvertes au public exis tantes  appartenant à cer ta ines  personnes 
publiques e t  à adapter l e s  se rv ices  de t ranspor t  publ ic  pour f a c i l i t e r  
l e s  déplacements des personnes handicapées. (J.O. du 16 décembre 1978). 

(4  1 C 'est-à-dire t o m  l e s  botiments comportant une superposition de 
logements quel que s o i t  l e u r  type, l eur  financement (public ou pr ivé) ,  
l eur  des t ina t ion  <résidence pr incipale  ou secondaire) ,  l eur  fonction- 
nement (logement autonome ou foyer) (Circulaire  no 82-81 du 4 octobre 
1982. Urbsnisnre e t  Logement. Accessibi l i té  e t  adap tab i l i t é  des 
logements aux personnes handicapées dans l e s  bâtiments d' habitat ion)  . 



CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCESSIBILITE 

(résumé) 

1. TOUS LES BATIMENTS COLLECTIFS D'HABITA- 
TION NEUPS,publics ou privés,  comportant 
plus  de t r o i s  étages au-dessus du rez- 
de-chaussée. ET TOUS LES DE 
CES BATDIENTS : c e s  logements doivent 
ê t r e  accessibles  e t  adaptables. Un lo- 
gement adaptable e s t  un logement conçu 
de t e l l e  manière qu 'il puisse répondre 
aux besoins de tou te  personne, même 
handi cap& , moyennant quelques aména- 
gements i n t k i e u r s .  (décret  du 4 août 
1980, a r r ê t é  du 24 décembre 1980, 
c i r c u l a i r e  du 4 octobre 1982). 
NNSI QüE LES LOCAUX COLIgCTIFS KT URH 
PARTIE DES PLACES DE STATIOWNEIIENT. 

3. LES INSTALLARONS, OWERTKS AU PUBLIC. 
EXISTANIES, appartenant à l ' E t a t ,  aux 
c o l l e c t i v i t é s  locales  e t  l e u r s  grou- 
pements, aux établissements publ ics  B 
caractère  admin is t ra t i f ,  sc ien t i f ique  e t  
cu l tu re l  : programmes d'adaptation 
progressive variables  suivant l a  t a i l l e  
des conununes. 
(décre t  du 9 décembre 1978). 

2. LES INSTALLATIONS NEWXS INvKR'IEÇ 
AU PüBLIC, q u ' e l l e s  soient.g.u- 
bliques ou. pr ivées : m i r i e s ,  
postes. écoles ,  co l lèges ,  lycées,  
un ivers i t és ,  salles de spec- 
t a c l e s ,  hô te l s ,  commerces, e t c .  .. 
FT LA VOIERIE : rues,  t r o t t o i r s ,  
ensemble de c i r c u l a t i o n s  piéton- 
nes.. . 
(décret  du ler févr ie r  1978) 

4 .  LES TRAUSPORTS : 
- programme d'aménagement des 

t ranspor t s  c o l l e c t i f s  (décret  
du 9 décembre 1978) 

- créat ion de se rv ices  spécia- 
l i s é s .  



- l e s  i n s t a l l a t i o n s  neuves ouvertes au public ,  qu 'e l l es  so ien t  

publiques ou privées (décret  no 78-109 du l e r  f é v r i e r  1978) : 

*a)  tous  bâtiments, locaux e t  enceintes  dans lesque ls  des personnes 

sont admises s o i t  librement, s o i t  moyennant une r é t r i b u t i o n  ou 

une par t i c ipa t ion  quelconque, ou dans lesque ls  sont tenues des 

réunions". 

"b) l e s  locaux sco la i res ,  un ivers i t a i res ,  de formation" . 
"c) l a  v o i e  publique, l e s  p a r t i e s  de l a  v o i r i e  privée qui reçoivent 

du public ou desservent des établissements recevant du public e t  

de manière générale tous les espaces publ ics  ou privés aménagés 

en vue de leur  u t i l i s a t i o n  p a r  l e  public, a i n s i  que l e  mobilier 

urbain qu i  y e s t  implanté". 

- l e s  i n s t a l l a t i o n s  ouvertes au public exis tantes  appartenant B 

l l E t a t ,  aux c o l l e c t i v i t é s  loca les  e t  l e u r s  groupements, aux 

établissements publ ics  à caractère  admin is t ra t i f ,  sc ien t i f ique  e t  

cu l tu re l  avec tou te fo i s  des échéanciers progressifs  e t  des 

r e s t r i c t i o n s  en fonction des coGts des  opérations e t  de l a  t a i l l e  

des communes (décret  no 78-1167 du 9 décembre 1978) : 

O En c e  qui concerne l e s  vo i r ies  : dans l e s  communes de plus  de 

10.000 habi tants ,  cr&tion d'au moins un cheminement accessible 

desservant l e s  principaux équipements publics ou privés de 

l 'agglom&ation e t  comme dans l e s  communes de plus de 5000 

habitants ,  access ib i l i sa t i an  progz-essive, B l 'occasion de toute  

ré fec t ion  de l'ensemble des c i r c u l a t i o n s  piétonnières  e t  des a i r e s  

de stationnement. 

a En c e  qui concerne Xes au t res  i n s t a l l a t i o n s  des communes de p lus  

da 54200 habitants ,  inventaire  e t  c l a s s i f i a t i o n  de ces  ins ta l -  

l a t i o n ~  dans l e s  categorïes  accessible ,  adaptable, nobadaptable  

e t  é l a b r a t i o n  d'un prosamme d'adaptation f ixant  des échéan- 

c i e r s  : réa l i sa t ion  de toute adaptation dont l e  coût  global  e s t  

i n f e i e u r  il 5000 F dans un dgla i  de 5 ans ; lorsque l e  coGt s e  



s i t u e  w.tre 5000 F e t  20 000 F,  r éa l i sa t ion  dans un d é l a i  de 

15 ans ; au-dessus de 20 000 F, appréciation de l 'opportuni té  de 

l ' adap ta t ion  en @nction de l a  nature du se rv ice  assuré par 

l 'é tabl issement ,  de l a  population desservie, des w n d i  t ions  

techniques, des &s idera ta  exprimés par l e s  associat ions ou 

groupements de personnes handicapées e t  de personnes âgées. 

- l e s  i n s t a l l e t i o n s  e t  se rv ices  de t ranspor t  c o l l e c t i f  : 

l e s  i n s t a l l a t i o n s  ouvertes au public  a f fec teés  aux services  de 

t ranspor t s  c o l l e c t i f s  (gares, atirodromes, gares  maritimes) sont 

soumises à l ' a r t i c l e  49 e t  donc au décret  du l e r  févr ie r  1978 

( c i r c u l a i r e  du 29 janvier 1979). ( 1 )  

" l ' accès  proprement d i t  aux véhicules f a i t  l 'ob,$et d'un programme 

d'êiménagenent &près consul tat ion des t ransporteurs  concernés 

fti tsr? XII du décret  du 9 décembre 19781. 

Ainsi, c a m e  en témoigne l'énumération ci-dessus, l e  champ d'appli- 

cat ion de la  po l i t ique  d ' access ib i l i t é  prend-t-il  bien, d'emblée, m e  

ampleur consid&able même si l e s  immeubles de t r o i s  Btages, au mains, 

au-dessus du rez-de-chaussée, l e s  maisons individuel les ,  e t  l e s  locaux 

de t r a v a i l  ne son t  pas directement concernés par l e  diespasitif m i s  en 

place ; en ce qui concerne l e s  maisons individuel laû,  toutefois ,  l a  

c i r c u l a i r e  du 4 octobre 19&- formule des recmman&tions pour l e s  

rendre access ib les  e t  adaptables ; en c e  qui concerne l e s  en t repr i ses ,  

an d o i t  auss i  r e l e v e r  que l e s  pouvoirs publ ics  o n t  pSvu ,  dans la 

cadre de l a  Loi d 'o r ien ta t ion  du 30 j u i n  1975, des aides de l l E t a t  

pour rendre accessibles  e t  adapter les postes  de t r a v a i l .  Dans 

l ' e s p r i t  dii l é g i s l a t e u r ,  l e  champ d 'app l ica t ion  semble a i n s i  appelé à 

s ' é l a r g i r  encore jusqu'â concerner l'ensemble de 1 'environnement b â t i .  

f i l  Circu la i re  no AS du 29 janvier 1979. Accessibi l i té  des  équipements ailx 
p r s o n n e s  handicapées, 



1.1.2 - P~ndas Bai d8finitboin @ l'aeiceesibilité aur l a  circulatian 

fauteuil mulaaat -- 
L'ambition des pouvoirs publ ics  se  manifeste a u s s i  dans l e  choix d'une 

d é f i n i t i o n  de l ' a c c e s s i b i l i t é  en référence à la  c i r c u l a t i m  de 

personnes en fau teu i l  roulant.  Ainsi, au terme des décrets  concernant 

l e s  u t s t d l a t i o n s  ouvertes au public, neuves ou exis tantes ,  "est 

réputée accessible  aux personnes handicapées à mobilité rédu i te  tou te  

i n s t a l l a t i o n  o f f r a n t  à c e s  personnes, notamment à c e l l e s  qui c i rcu len t  

en fau teu i l  roulant.  l a  p o s s i b i l i t é  de pénétrer  dans 1' i n s t a l l a t i o n ,  

d 'y  c i r c u l e r ,  d'en s o r t i r  dans l e s  conditions normales de fonction- 

nement e t  de bénéficier  de toutes l e s  prestat ions o f fe r tes  au public 

en vue desquelles c e t t e  i n s t a l l a t i o n  a é t é  conçue e t  qui  ne sont pas 

manifestement incompatibles avec l a  nature même du handicap". f A r t  i c l e  

4 du décre t  du l e r  f é v r i e r  1978, a r t i c l e  1 du décre t  du 9 déce.mbre 

1978). De même "doivent ê t r e  accessibles ,  par un cheminement 

p ra t icab le  sans discont inui té ,  aux personnes handicapées A mobilité 

rédui te ,  y compris c e l l e s  qui s e  déplacent en f a u t e u i l  roulant,  Les 

bâtiments d 'habi tat ion c o l l e c t i f s ,  l e s  logements s i t u é s  dans c e s  

bâtiments, l e s  ascenseurs ou un ascenseur par  b a t t e r i e  d'ascenseurs, 

e t c . .  . (Art.  3 du décre t  du 4 août 1980). 

Cmplêmentaire de l a  notion d ' a c c e s s i b i l i t é ,  l a  notion d tadap tab i l i t6  

qui  concerne l e s  conditions d ' u t i l i s a t i o n  des diverses  fonctions d'un 

l i e u  s e  d é f i n i t  également en incluant l e s  besoins des personnes se  

dépiaçant en fau teu i l  roulant  ( a r t .  3 du décret  du 4 août 1989). 

Enfin, l e s  a r r ê t é s  du 24 décembre 1980 i l ) ,  modifié par  l ' a r r ê t é  du 21 

septembre 1982 (2) e t  l ' a r r ê t é  du 25 janvier 1979 (3 )  ont  précisé  les 

nonnes techniques qui instrumentent en l a  confirmant, la p r i s e  en 

compte des besoins de c e s  personnes. 

(1) ArrLté du 24 décembre 1980. Accessibi l i té  aux personnes handicapées ;?i 
mobilité rédui te  des bâtiments d 'hab i ta t ion  c o l l e c t i f s  neufs e t  des 
logements qu 'ils contiennent. (J.O. 31 décembre 1980) 

(2) A r r e * t &  du 21 septembre 1982. Idem. (J.O. 30 septembre 1982) 

(3 )  Arrêté du 25 janvier 1979. Dispositions techniques dest inées à rendre 
accessibles  aux personnes handicapées à mobilité rédui te  l e s  ins ta l -  
l a t i  on6 neuves ouvertes au public. 



1.2 - Où 1- noriei, intègreait l a  diff&ence sans l'effacer. 

Les t e x t e s  l é g i s l a t i f s  sur  l ' a c c e s s i b i l i t é  semblent bien, a i n s i  au total, 

i n s t i t u e r  de nouvelles conceptions du handicap e t  de l ' in tégra t ion .  

L ' i n t é p a U o n  des handicap& physiques t rouva i t  auparavant sa  l imi te  

première dans l e u r s  facu l tés  d'adaptation aux cont ra in tes  imposées par un 

environnement b s t i ,  conçu en référence aux valides. 

De là découlai t  l e  contenu de l ' o b j e c t i f  des rééducations : normaliser 

autant  que possible  ces  personnes e t  en  occurrence pour l e s  handicapés 

m t e u r s ,  essayer de l e s  f a i r e  marcher. FISLEWICZ (1) (1967) a montre l a  

prégnance d'un t e l  ob jec t i f  dans les en t repr i ses  rééducat ives des années 60 

e t  l a  violence symbolique qui  en r é s u i t a i t  pour l e s  s u j e t s  a w  pr i ses  avec 

1' imposs ib i l i t é  à s e  f rejmettre  debout. Certes, prothèses e t  or thèses 

permettraient un gain d'autonomie subs tan t ie l  pour de nombreses personnes, 

mais pour l e s  plus  handicapées d' en t r  e e l i e s ,  c e t t e  voie demeurait fermée. 

Plus qu 'un  p i s  a l l e r ,  l e  fau teu i l  roulant  en vena i t  a l o r s  à représenter  l e  

signe d'une déchéance dans un s t a t u t  infra-humain : l e  s t a t u t  de handicapé 

à p a r t  en t iè re .  

O r ,  après l a  Loi de 1975, l e  f a u t e u i l  roulant ,  symbole de handicap, devient 

symbole d ' a c c e s s i b i l i t é  canme si avec l a  r e c o m i s s a n c e  de l a  différence 

dont témoigne l e  réamenagement des nonnes a rch i tec tura les ,  l e  handicap 

d i s p a r a i s s a i t .  I l  f a u t  bien la  prendre acte de la r a d i c a l i t é  du changement. 

Au plan de l'environnement b â t i ,  à p a r t i r  de c e t t e  date ,  l e  modèle 

d ' in tégra t ion  qu i  prend forme n 'a  r i e n  à v o i r  avec l e  modèle antér ieur  qui 

marque d ' a i l l e u r s  encore l e s  autres  sec teurs  oii in te rv ien t  la Loi 

d 'o r ien ta t ion ,  notamment l ' éco le  ou l'emploi. L4int4&rat ion des personnes 

n'y suppose p lus ,  en e f f e t ,  l eur  normalisation, mais l a  suppression des 

b a r r i è r e s  a rch i tec tura les  : "La Loi d 'o r ien ta t ion  du 30 juin 1975 a posé l e  

pr incipe de l a  ré inser t ion  soc ia le  des personnes handicapées. E l l e  a 

précisé  que l ' a c t i o n  poursuivie devai t  assure r  à c e s  personnes le  maximwn 

( 1 )  FISLEWICZ (P. ). Le handicapé moteur e t  l a  soc ié té  .- Thèse de médecine. 
Par i s ,  1967. 



dQsdmxux&a e t  permettre 3 . e ~  twdmtian dana un c&e umïinaire de trava11. 

et caeP w b .  Pour l e  logement, ces  exigences s e  t raduisent  p a r  l a  nécessi té  

& ~ g w & n e r  &a h m i b  iwehieiicturales d'une par t ,  e t  d'assurer aux 

personnes handicapées, d 'autre  par t ,  l ' accès  à l 'ensemble des logements 

pour q u ' e l l e s  puissent  mener une v i e  s o c i a l e  normale, e t  Ehoisir 1ibmmnt 

Beur k & B ~ t . "  ( 1 )  I l  e s t  c l a i r  que l e  pr incipe a i n s i  posé ne const i tue une 

solut ion r b l l e  3 l ' i n t é g a t i o n  physique des handicapés dans l a  c i t é  que 

dans l a  mesure précisément où la conception de c e l l e - c i  change e t  q u ' e l l e  

change en va lor i san t  l e  bénéfice du changement : "En e f f e t ,  au-dela du 

problgme des personnes c i rcu lan t  en fau teu i l  r o d a n t ,  c e s  disposi t ions 

v i sen t  à améliorer l a  qua l i t é  d'un espace qui a t r o p  longtemps é t é  conçu 

pour lC1'homme adul te  idéal"  e t  non pour l'ensemble de la  population dans 

t o u t e  s a  d ivers i t é .  Ces dispusi t ions &pondent non seulement aux besoins 

des  handicapés moteurs et sensor ie l s  mais aussi à ceux des personnes ggées, 

des  femmes enceintes ,  des enfants, des accidentés, des malades. ;aux 

sympt6mes non apparents f maladies cardiaques, resp i ra to i res .  . . 1 . L'expé- 

r ience a m n t r é  que l ' a c t i o n  en faveur des handicapés e s t  l e  révélateur 

d'un problame soc ia l  beaucoup plus vaste ,  q u ' e l l e  rend se rv ice  à chacun 

un moment ou à un autre  de s a  v i e ,  e t  q u ' e l l e  contribue en f a i t  à améliorer 

Ta qua l i t é  de l ' h a b i t a t  pour tous" ( 2 ) .  Plus que de l ' i n t é g r a t i o n  d'un 

sous-ensemble de population, c ' e s t  bien a i n s i  de l ' i n t é g r a t i o n  soc ia le  d'un 

écar t  par rapport à l ' a d u l t e  idéal-typique, de l ' i n t é g r a t i o n  d'une 

différence q u ' i l  s i a g i t .  D r ,  la p r i s e  en compte de cet  é c a r t  modifie l e  

sens du handicap en tant; que notion e t  expérience d 'ordre individuel le  

et/ou ûo l lec t  ive. 

Le handicap ne peut plus, en e f f e t ,  Btre pensé comme l i é  plus ou moins 

exclusivement à l ' é t a t  ca rac té r i s t ique  des personnes d i t e s  handicapées. 

11 apparaf t  nettement prendre l a  forme d'un produit  d ' in te rac t ions  en t re  

des variables  ind iv idue l les  e t  des variables  environnementales. 

(1) Accessibi l i té  e t  adap tab i l i t é  des logentent6 aux personnes h a n d i c a p & %  
dans l e s  bâtiments d'habitation. Ci rcu la i re  n5 82-81 du 4 octobre 1982 
(Urbanisme e t  Logement). 

{2) Circu la i re  ne 82-81 à1 4 octobre 1982. 



Certes, une t e l l e  conception w c i r c u l a i t w  dé jà  dès l e s  années W. 

FISLEWICZ (P.) (11 e t  DESSEIRTIm (A.]  (2) s ' y  r é f k a i e n t  explicitement e t  

l ' i d &  d1accrtssib2tiser les milieux de v i e  e x i s t a i t  naturellentent avant  la 

Loi $i'Oritmtation. Mais cel le-ci ,  en l e s  i n s t i t u a n t  pour l a  première f o i s ,  

sans équivoque possible ,  l e u r  donne un élan sans précédent. Ainsi,  d w  l a  

période qui succhde l a  Loi d'Orientation, l e s  réf lexions vont s ' o r i e n t e r  

tr2.s pr$cisément dans c e t t e  p r s p e c t i v e  d6sonnais consacrée. Pour nous 

l i m i t e r  a deux exemples qui &tayen% di notre  sens suffisamment le baule- 

versement qui s'engendre a i n s i  dama la prévalence des conceptions 

ex i s tan tes ,  nous évoquerons l a  tenue du séminaire tsEédias e t  Handicap&s* 

f 1978) f 3 )  e t  des jaurn6es d 'é tude sur les  "Barrières p~ychowciologiques 

s'opposant à l ' in tégpa t ion  des personnes handicapées" (1981) ( 4). Lors de 

la premiare manifestation cittEe, l a  not ion de handicap t e l l e  q u e e l l e  

fonctionnait dans les représentat ions et  n a t a m n t  dans les d i s c w s  des  

médias, e s t  l i t t é ra lement  remise en question. C'est  a i n s i  que M I N A I R E  (P.) 

e t  CHERPIN ( J . )  posent l e  handicap comme var iab le  e t  non pas comme 

constante ,  en se ré fé ran t  notamment au fait qu'une personne en f a u t e u i l  

roulant  sur  une surface l i s s e  n ' e s t  pas plus  handicapée qu'une autre .  

C'est l à  une conception partagée par l a  plupart  des intervenarits.De 

l'environnement b â t i  à f ' en t repr i se ,  i X s  mettent à c e t t e  occasion 

fondamentalement en cause 1 e s  représentat ions soc ia les  des handicaps e t  des 

personnes handicapées, toutes  c e s  représentat ions qui l ég i t imaien t  l e s  

prat iques de mise â l ' é c a r t  e t  de seg&gation, en majorant l e  poids du 

handicap d e s  individus. 

(1 )  FZSLEWICZ (P.). Le handicape moteur e t  l a  société.- Thèse de m&win@. 
Par i s ,  1967. 

(2) DESSERTINE ( A . ) .  Rapport général  pour l e s  Vs Journees d'Amitié Pol io - 
Handicapés physiques e t  milieux de t r a v a i l .  Octobre 1968, i n  'IGiy~eure'~, 
supplément no 3, printemps 1969. Voici l e  passage s i g n i f i c a t i f  : "le  
handicap appamft  donc cmme essent iel lement  r e l a t i f ,  l ' inadapta t ion  du 
s u j e t  pouvant ê t r e  aggravée ou minimises? par  l e  niveau personnel de son 
*'vouloir vivre* ou p a r  l e  degré d ' inadaptat ion mat6riel ou psycho- 
logique de son miEeu**. 

(31 Médias e t  handicap&.- Par i s ,  @aison de I'UNESGO, 25-28 sept ,  1978, 
ADEP Documentation, 1980, 

(41 CTNERKI. Vivre ensemble ? Les bar r ig res  psychosociologiques sfopposant  
à l ' i n t é g r a t i o n  des personnes handicapkç.  Journées d 'é tude du CTNERHI, 
Strasbourg 22, 23 e t  24 mars 1982, Publications du CTNERKI , Etilde8 no 
3 ,  sept.  1982, 232 p. 



Les journées d 'é tude organisées par l e  CTNERHI, t r o i s  ans plus t a rd ,  

s' inscr iven t  dans l e  même mouvement de profonde révis ion des conceptions 

des pratiques soc ia les  dans ce champ d i t  du handicap. Le t i t r e  même de ces  

journées " L e s  ba r r iè res  psychosociologiques s'opposant à l ' i n t é g r a t i o n  des 

personnes handicapées" dérive B l 'évidence des bar r iè res  a rch i tec tura les ,  

ce  qui signe, l à  encore, l 'impact c ruc ia l  de l'approche en termes 

d ' access ib i l i t é .  En passant en revue l e s  bar r iè res  v i s i b l e s  e t  l e s  

b a r r i è r e s  inv is ib les  qui entravent l a  par t i c ipa t ion  soc ia le  des personnes 

handicapées, t o u t e  l a  problématique de ces  journées n ' é t a i t  sans doute 

nu l le  au t re  que c e l l e  de l a  général isat ion possible  de l a  nouvelle logique 

d ' intervent ion i n s t i t u é e  par l 'adopt ion des d i s p o s i t i f s  d ' a c c e s s i b i l i t é ,  

tout  en confirmant par l eur  tenue l'ampleur de l a  brèche ouverte quelques 

années auparavant. 

L'importance accordée B l a  réf lexion sur  ces  notions e t  son contenu t r a d u i t  

a i n s i  l ' impact du nouveau modèle d ' intégrat ion,  subrepticement i n s t i t u é  par 

I . * a r t i c l e  49 de l a  Loi d 'o r ien ta t ion  du 30 juin 1975 : un modèle d ' in té -  

grat ion non plus fandé sur  Ta normalisation des "infirmes", mais sur  

I . 'accessibi l isat ion des milieux de vie. 





XII - DES RWEeaBXeA4RI:WS A LA LQX CWI C m  L1ACCESSIBXLfY% PASSE LA RAIllPE 

Pour mieux comprendre l e  développement de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  aujourd'hui , 
nous nous i n t k e s s e r o n s  Lci ?i s e s  phases antErériewes, L 'a (5~6ssSb%l ie ,  en 

e f f e t ,  a déj8 une h i s t o i r e  e t  l e  nouveau .chapitre ouvert par  l a  pros&- 

gat ion des mesures l é@sfa t ives  prend mieux son sens  à le r e s i t u e r  vis-8- 

v i s  de c e  qui l ' a  precGdé, à savoir  ce parcours qui amène l ' a c c e s s i b i l i t é  à 

f ranch i r  une étape déc i s ive  en passant dans l e s  l o i s ,  à p a r t i r  des 

revendications des associat ions de personnes handicap&s physiques où e l l e  

émerge e t  s e  renforce progressivement. En revenant sur  l e s  conditions 

his tor iques de ce fk.anchissement de s e u i l ,  il s ' a g i t  d'en r e s t i t u e r  l a  

logique par rapport au muvement de &adaptation, mais, a m s i ,  de repérer 

ce qui  dans l e  contexte socio-économique, urbanistique f etc..  , ) e t  dans l e s  

i n i t i a t i v e s  des ac teurs  a joué sn faveur de l f a c c e s s i b i l i t k  au point  de lui 

f a i r e  passer Is rampe. Ainsi pourrons-nous déjà  mieux appréhenender le 

s ign i f ica t ion  de s e s  dévefoppentents ac tue l s  dans un contexte  en évolution, 

mais peu t rê t re  peu ou gusrlrt? d i f f h e n t  s u r  l e  plan des  l i g n e s  de force 

pr incipales  qui  paraissent  rendre compte de son essor  entF5rieur. 

HfoB - E@essor de la Féadaptatim eQ ses liaites : àe 1a normalieation de9 

înâividus B lSacceesibiliaation dee milieux de vie  ? 

STIKER (H.J . )  (1) a m i s  en lumière comment dans l ' h i s t o i r e  du rapport 

''Handicap et  Société", l e  XXe s i è c l e ,  après l a  première guerre  mndia le ,  va 

voir  émerger puis  s e  développer l a  cu l tu re  de l a  réadaptation : l ' inf i rme 

devient réadaptable, ré insérable  e t  par  1è handicapé. Pour l 'auteur ,  l a  

&adaptation e s t  révé la t r i ce  de l a  volonté de compenser l a  différence,  de 

l ' e f f a c e r ,  de l a  n i e r ,  d'adilpter l a  soc ié té  t e l l e  q i i t e l l e  e s t  avec s e s  

normes eapiriqries, m n  pas de chmger cel les-ci  mais de nt \mafiser  l e s  

indivi  dris. 

A u s s i  éc la i ran te  que s o i t  c e t t e  thèse, quant au dénominateur commun des 

en t repr i ses  de réadaptation mises en place e t  sans cesse développées autour 

du soigner, rééduquer, édiiqi~er, former, &tiqueter .  o r ien te r  , ré insére r  

(etc.. .  ), il nous semble c l a i r ,  q u ' e l l e  trouve s a  l imi te  his tor ique au 

(1) STIKER f H .  J. ) Corps infirmes e t  sociétés , -  Par i s ,  Aubier-Montaigne, 
1982, 252 p. 



moment où l ' a c c e s s i b i l i t é  v ien t  à passer dans l a  l o i .  11 semble d i f f i c i l e ,  

en e f f e t ,  d ' é t a b l i r  une équivalence de sens e n t r e  tout..ce qui t h o i g n a i t  e t  

témoigne encore de l a  volonté de ne pas vo i r ,  de n i e r  l ' ex i s tence  des 

handicapés e t  l ' e s s o r  de d i s p o s i t i f s  qui permettent l a  présence dans l e s  

milieux sociaux ordinaires  de personnes handicapées autonomisées. 

A moins de considérer que l ' i n t é g r a t i o n  physique des handicapés ne 

p a r t i c i p e  pas à l ' i n t é g r a t i o n  sociale .  on ne peut, en e f f e t ,  qu'admettre 

que cel le-ci  dorénavant s e  dote d'une arme complémentaire mis auss i  

a l t e r n a t i v e  à l a  normalisation : l ' access ib i l i sa t ion .  

L'access i b i l i s a t i o n  apparai t  d'abord souhaitée dans l e s  revendications 

posées par  l es  associat ions de personnes handicapées, comme complémentaire 

du processus de réadaptation. La réadaptation e x i s t e  e t  s e  développe, mais 

en s e  développant autour de l ' o b j e c t i f  de ré inser t ion ,  e l l e  met de plus  

en plus  en évidence l e s  l e s  "barrières" qui ca rac té r i sen t  l e s  

milieux ordinaires .  En d 'autres  termes, l a  réadaptation trouve s e s  l i m i t e s  

propres e t  appel le  un au t re  mouvement. 

Cet te  logique rend compte de l ' appar i t ion  de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  dans tous 

l e s  pays où l a  réadaptation s ' e s t  largement développée pr6alablement. Nous 

l a  trouvons i l l u s t r é e  de l a  makière l a  plus  c l a i r e  dans ce propos de DROUIN 

(Dl (1). 

"Le processus de l a  réhab i l i t a t ion ,  m i s  au point  depuis l a  dernière  guerre, 

a é t é  ccnsidér4, jusqu ' i c i ,  en fonction du handicapé luimême. Aujourd'hui 

une nouvelle étape r e s t e  à franchir ,  c e l l e  qui cons i s te  à c r é e r  autour du 

handicapé un envircnnement extér ieur  l u i  permettant de t i r e r  p a r t i  au 

maximum de l'indépendance e t  de l'autonomie auxquelles il e s t  parvenu grsce 

aux so ins  qui  l u i  on t  é t é  dispensés comme à l a  patience e t  à l ' énerg ie  

q u ' i l  a manifestées. C'est à noire génération q u ' i l  appart ient  de s e  

(1 )  DROUIN (D.) Vil le  ouverte B tous. La l i b r e  c i r c u l a t i o n  des f a u t e u i l s  
rou lan ts  31 l ' i n t k i e u r  e t  à l ' e x t é r i e u r  des bâtiments. In Médecine e t  
Eygiëne, na 897, 17 déc. 1969, Genève. 



préoccuper de ce prolongement post-maical de l a  r é h a b i l i k a t i m .  S i ,  à ce 

s tade,  l e  médecin n ' e s t  plus  directement concerné, il d o i t  cependant en 

être dûment informé a f i n  de favoriser  de son a u t o r i t e  l a  &volution soc ia le  

e t  technique qui implique l'am6nagement progressif  de c e t  environnement. . . 
Révolution socio-psycblogique dans la maniare de penser du grand public  

qui d o i t  s'accoutumer à coudoyer partout  comme son semblable e t  son égal  

c e l u i  q u ' i l  cons idéra i t  auparavant comme un ê t r e  diminué : &volution 

technique pour l e  bgt isseur  habitué depuis l a  p réh is to i re  à concevoir s e s  

plans en fonction de l'homo sapiens marchant debout e t  appelé désormais à 

t e n i r  compte dans toute  con9'liruction de c e t t e  var ié té  nouvelle de l 'espèce 

que représente  l'homo faber a s s i s  dans un f a u t e u i l  rou lan t  au béquil lant  

sur deux cannes1<. 

Cette longue c i t a t i o n  e s t  p a r t i  cu2ièrement s ign i f ica t ive  de l a  manière dont 

vient  prendre place l e  projet  d ' access ib i l i sa t ion  : il part  la 

réadaptation, il en const i tue l e  prolongement. mais il l a  déborde 

l i t t é ra lement  en inaugurant une nouvelle étape, où il e s t  question de 

prendre en compte l e  handicap dans l a  conception de l'environnement. 

Lanormalisation du coup, on l ' a u r a  noté ,  perd, en f a i t ,  dans c e t t e  pers- 

pective son sens,  l a i s s a n t  place aux termes d'indépendance e t  d'autonomie. 

Autant d i r e ,  que 1 'access ib i l i sa t ion ,  d 'emblée, t o u t  en émergeant au s e i n  

de l a  réadaptation par  normalisation, l a  renverse dans s e s  soubassements : 

en changeant l e s  normes, l 'adaptat ion aux normes change aussi .  En déplaçant 

l e  handicap de l ' ind iv idu  à l'environnement il en vient à ê t r e  partagé, 

assumé collectivement, il n ' e s t  pas d i lué ,  n i é ,  mais montré, s ign i f ié ,  

i n  t é s 6  dans l e s  prat iques quotidiennes . 

La notion de handicap l i é e  à l a  réadaptation, sub i t  un choc t e l  que l e s  

kaandicap& ne l e  sont  plus ( i l s  ne sont plus  à réadapter,  c 'es t-à-dire  à 

adapter à l a  soc ié té  t e l  l e  q u ' e l l e  e s t )  ; i ls deviennent égaux pu isqu ' i l s  

ont  accès, auss i ,  avec leurs  ca rac té r i s t iques  propres, tout  au moins au 

niveau de l'environnement b â t i .  11 r e s t e  bien s û r ,  par exemple, l a  

paralysie  (mais non 1' in f i rmi té ,  non plus l e  handicap), l e s  paralysés, mais 

non l e s  infirmes, non plus l e s  handicapés. 

Tout ceci  e s t  porté  par l ' access ib i l i sa t ion ,  espéré confusément du moins, 

au moins, au moment où e l l e  va apparaî t re  comme l a  nouvelle voie, pour 

dépasser l e s  l i m i t e s  de l a  réadaptation. 



11.2 - Emergence et pression da l ' a c c e s s i b i l i t é  : force des ac teurs  et  

perméabilité des milieux 

Sans prétendre f a i r e ,  dans l e  cadre de c e t t e  étude, l ' h i s t o i r e  de ce qui va 

apparaî t re  e t  se  c o n s t i t u e r  ccmme mouvement de l u t t e  contre  l e s  bar r iè res  

a rch i tec tura les  à l a  charnière des années 50-60 dans de t r è s  nombreux pays, 

n i  même l ' h i s t o i r e  française qui, à e l l e  s e u i e ,  demanderait de plus amples 

développements, nous chercherons essentiellement , tout  en é tab l i s san t  

quelques points  de repères his tor iques,  à apporter des éléments de réponse 

à deux questions : 

1) Ccmment l ' a c c e s s i b i l i t é  a-t-elle é t é  portée par l a  Réadaptation ? 

2) Comment se  produit ensu i te  l a  "rupture" en t re  l e s  deux mouvements 

e t  de quel les  forces nouvelles dispose a l o r s  l ' a c c e s s i b i l i t é  ? 

Après l a  seconde guerre  mondiale, l a  réadaptation e t  les Associations de 

personnes handicapées connaissent un essor  prodigieux (1) .  GROSSIORD (A. ) , 
représentant  éminent de l a  médecine de réadaptation, a eu l 'occasion (2)  

d'exposer comment il s ' é t a i t  ag i  de f a i r e  face à l a  "dramatique montée des 

p é r i l s  inval idants"  : traumatismes de guerre. du t ra i ra i l ,  de l a  rou te ,  

séquel les  des maladies t e l l e s  que l e s  tuberculoses ostéo-ar t iculaires ,  l a  

p o l i m y é l i t e  ; au t re  problème allssi c i t é  : en contre  p a r t i e  des progrès de 

l a  médecine, l e s  survies  des handicapés lourdement a t t e i n t s  su i  t e  notamment 

à des é t a t s  canateux. A c e t t e  époque, t o u t  semble porter  à c r o i r e ,  en 

e f f e t ,  que l a  soc ié té  i n d u s t r i e l l e  produit  de plus  en plus  de handicapés. 

En t o u t  cas, l ' importance de leur  nombre f a i t  l ' o b j e t  d'une pr i se  de 

conscience particulièrement n e t t e ,  comme en témoignera, par exemple, en 

France, l e  rapport BLOCH-LAINE (F.) ( 3 )  La réadaptation e t  l e s  Associations 

sont donc porteuses des solut ions envisageables pour t r a i t e r  des problèmes 

d'ampleur c ro i ssan te  e t  e l l e s  contribuent à l e s  mettre davantage, encore, 

en év.idence. 

(1) '.' Réadaptation, numéro spécial  - 25ème anniversaire de 
"Réadaptation", no 247, f é v r i e r  1978, 39 p. 

(2 )  GROSSIORD (A.),  Les progrès de l a  thérapeutique e t  de l a  rééducation ; 
l e u r s  cons6quences sur  l e  devenir des handicapés. In Réadaptation, 
no 247, f é v r i e r  1978, p. 11-16. 

(3)  BLOCH-LAINE (F.) ,  Etude du problème général  de l ' inadaptat ion des 
personnes handicapées. Rapport présenté au l e r  Ministre. Par i s  : Le  
Documentation Française, 1969. 



Un de ces  problèmes majeurs, n ' e s t  nul au t re  que c e l u i  du relogement des 

handicapés sor tan t  des hôpitaux ou des centres  de rééducation. S i  ce 

relogement pose un problème, ce n ' e s t  pas en t a n t  que t e l ,  mais parce q u ' i l  

do i t  concourir au processus de réadaptation, c 'est-&-dire à l ' i n s e r t i o n  

soc ia le  des handicapés. Il ne s u f f i t  donc plus de loger l a  personne 

handicapée quelque par t ,  il fau t ,  il devient nécessaire. de l u i  proposer un 

logemnt  adapté à s e s  besoins de mobilité,  c e c i  de manière à ce qu 'e l l e  

puisse mener une v i e  aussi  indépendante que possible  e t ,  y compris, assumer 

un emploi. C 'es t  à partir de l ' ob jec t i f  de réadaptation soc ia le  qu'apparaît 

a i n s i  l a  question de l ' a c c e s s i b i l i t é  des logements au t ravers  de toute  une 

s é r i e  de pr i ses  de c o n x i e n c e  quant aux obstacles  de l'environnement b â t i ,  

obstacles  que l 'expression "barr ières  archi tecturales"  viendra désigner 

rapidement. 

Les Associations de personnes handicapées i n i t i e n t  donc l e  mouvement sur  ce 

t e r r a i n  avec l e  sout ien a c t i f  de l a  médecine de réadaptation, dans l a  

plupart  des pays où de t e l s  protagonistes on t  acquis une existence e t  un 

degré de développement s i g n i f i c a t i f .  D'emblée, peut s lobserver  une première 

percée rapide du mouvement, comme l ' é t a b l i t ,  dès 1965, LEMONNIER (M.L. ) 

(l), après  un voyage d'étude à l ' é t ranger  : "Eliminer c e s  d i f f i c u l t é s  qu'on 

appelle depuis quelques années ' lbarr ières  a rch i tec tura les" ,  e s t  sans doute 

malaisé, mais nuilement impossible. La preuve en e s t  que beaucoup de pays 

ont déjà  commencé & apporter des solut ions à ce problème". L'auteur c i t e  l e  

Ilmemark, l a  Suède, précocement mobilisés sur  c e t t e  question e t  qui se ron t  

bien souvent p r i s  comme exemples a i l l e u r s ,  mais a u s s i  l a  Norvège, l a  

Finlande, l e s  Pays-Bas, l a  Grande-Bretagne, déjà  également t r è s  mobilisés, 

1.' Allemagne, en r e t r a i t ,  l e s  Etats-Unis t r è s  a c t i f s .  e t  enfin l e  Japon e t  

l a  France. Cette l i s t e  qui n ' e s t  naturellement pas exhawtive donne 

cependant une idée de l a  force e t  de l a  dimension in te rna t iona le  que prend 

l e  mouvement, dimension qui  en renforce encore l e s  bases. II s ' a g i t  l à  

d'un appui t r è s  so l ide  d'autant que des organismes puissants  servent de 

l i a i s o n  par l e u r s  publ icat ions e t  par l e s  manifestations internat ionales  

(1) LEMONNIER (M.L.), Progrès dans l a  l u t t e  contre  l e s  bar r ia res  archi- 

tecturales .  In Monde Combattant, l a  revue de la Fédération Mondiale des 

Anciens Combattants, mars-avril 1965, no spécial  : Barrières  Archi- 

t ec tura l  es. 



qu 'ils organisent régulièrement. La Fédération Hondiale des Anciens 

Canbattants, l a  Fédération Internat ionale  des Mutilés, Inval ides du Travail 

e t  Invalides Civ i l s ,  l a  Société  In te r ra t iona le  de R6habil i t a t i o n  des 

Handicapés jouent à c e t  égard un r61e de premier plan. 

En France, l a  créat ion de l 'Association pour l e  Logement des Grands 

Infirmes (A.L.G.I.), en 1959, const i tuera l e  vér i t ab le  point  de départ du 

mouvement. LbA.L.G. I .  créée sous l ' inpu ls ion  de l 'Association des Paralysés 

de France (A.P.F.) à l a  demande du Secrg ta r ia t  d 'Etat  au Logement qui 

souha i ta i t ,  à l 'époque, pour se  s impl i f i e r  l a  tâche, disposer d'un 

inter locuteur  unique sur  l e s  problèmes en question, fédère t r è s  v i t e  l a  

plupart  des asscc ia t ions  de handicapés moteurs : Association des Paralysés 

de France, Ligue pour l 'Adaptation du Diminué Physique au Travail,  

Association des Parents dSEnf'an ts Poliomyélitiques du Centre de Garches, 

Centre des Paralysés Etudiants, Association Nationale des Polios, Union des 

Pol ios ,  Association Française des Blessés de l a  Colonne Vertébrale, Ligue 

Française de Lutte contre  l e  Rhumatisme. (1) 

Ce regroupement très l a r g e  donne du poids aux p r o p e i t i o n s  qu 'e l l e  va 

émettre à p a r t i r  de son expérience dans l e  domaine du relogement. Le 

relogement, au début des années Mf, s e  h e u r t a i t  d'une p a r t  au d é f i c i t  

global  des  o f f r e s  dans l e  secteur  s o c i a l ,  mais a u s s i  aux marches, à 

I ' é t r o i t e ç s e  des cou lo i r s ,  e tc . ,  c ' e s t -à -d i re  aux obstacles  architecturaux. 

Ainsi s 'exp-imait  PETIT (L.) (21, Présidente de llA.L.G.I., en 1964, dans 

l a  revue Réadaptation : "Il f a u t  bien s e  rendre compte que l e s  appartements 

accessibles  à de grands infirmes sont r a r e s  parce qu'en France j u s q u f i c i  ce 

problème n ' a  pas é t é  posé ou bien rarement. Il a donc f a l l u ,  au début de 

1962, r e t e n i r  des appartements 1 3  02 l e  :errain s ' y  prêtant ,  l e  hasard de 

l a  conception a r c h i t e c t u r a l e  ava i t  joué en n o t r e  faveur ; en un deuxième 

temps, l e s  constructeurs  e t  les a rch i tec tes  ont accepté de f a c i l i t e r  l e s  

accès aux immeubles en i n s t a l l a n t  par  exemple, un plan i n c l i n é  de 18,5 m 

qui permet aux infirmes en fau teu i l  d ' a r r i v e r  à l 'ascenseur  e t  donc à l e u r  

appartement à p a r t i r  de l a  rue sans l ' a i d e  d'une t i e r c e  personne1>. L'auteur 

y expose a l o r s  l e  nouvel ob jec t i f  de 1' A.L. G. 1. complémentaire de son aide 

(1) A.L.G.I., documents d'archive. 
(2) PETIT (L. ) , L'Association pour le  Logement des Grands Infirmes.- In 

Réadaptation, no 111, 1964, p. 10. 



concrète au relogement : f a i r e  admettre aux constructeurs des immeubles 

d 'habi tat ion et des  bâtiments publics, l e  pr incipe des normes d' accessibi- 

l i t é .  Ainsi émerge une idée infiniment ambitieuse e t  qui pourtant va 

réellement aboutir ,  quelques d ix  ans plus  t a rd .  à passer dans l a  l o i .  

Un premier pas s i g n i f i c a t i f  s e r a  franchi avec l a  publication & la 

c i r c u l a i r e  no 66-20 du 30 j u i l l e t  1966 r e l a t i v e  aux programmes deH.L.M. à 

tnsage c o l l e c t i f  e t  à l ' a t t r i b u t i o n  de logements aux personnes âgées, 

personnes seules  e t  handicapées physiques (1). En même temps, e t  pour l a  

première f o i s ,  l 'Association Française de Normalisation élabore e t  publ ie  

im document qui fourn i t  des indicat ions techniques destinées il f a c i l i t e r  

1 ' adaptation des logements. 

L'année précédente, l e s  journées d' amiti6 pol ios  (2) organisées sW l e  

thème du Logement, en France, e t  sur tou t  la premiare conférence 

b twna t ide  sw 3 . e ~  bamB&ri~esa fmAitechrrde8 tenue B Siressa (3) en 

E%d.i@,  avaient contr ibué à f a i r e  avancer l a  s e n s i b i l i s a t i o n  mais aussi  a 
conforter  l e s  ambitions du mouvement. 

( 1 )  Cette c i r c u l a i r e  n'impose pas des logements pour handicapés dans tous 

l e s  programmes d'H.L.M. P a r  contre l e s  organismes H.L.M. doivent 

concevoir des  logements pour répondre aux demandes exis tantes ,  demandes 

q u ' i l s  on t  5 charge de determiner avant d ' a r r ê t e r  l eur  propramme de 

construction. 

(2 )  Ces journées furent  organisées par 1' Association d'  Entraide des Polios 

Hospi tal isés ,  à l ' h ô p i t a l  Raymond Poincaré de Garches l e s  22 e t  24 m a i  

1965 avec l e  concours de llA.L.G, 1. e t  l a  "Polio Research Found*. Cf. 

Réadaptation, no 122, 1965, p. 36. 

(3) Cette conférence f u t  organisée du 17 au 20 juin 1965 par  l a  Fédération 

Internat ionale  des Mutilés e t  Invalides du Travai l  e t  Invalides Civ i l s  

(F.I.M.I.T.I.C.) avec l e  concours de l a  Fédération Mondiale des Anciens 

Combattants (F.M.A.C.) e t  de l a  Société Internat ionale  pour l a  

Réadaptation des Handicapés (I.S.R.D.). El le  réuni t  200 délégués 

r e p r k e n t a n t  presque tous l e s  pays européens. plus l e s  Etats-Unis, 

l ' Inde  e t  l e  Chili .  Les part ic ipants  é t a i e n t  des  a rch i tec tes ,  des 

urbanistes, des médecins, des r e p r k e n t a n t s  d 'associat ions de 

handicapés, de Ministères des Affaires Sociales ,  de l a  Santé, e tc .  



Aussi bien l e s  succès de 1966, sont- i ls  immédiatement posés ( 1 )  comme. .. 
f a c i l  i t a t e u r s  de l a  poursuite d 'expériences u t i l e s  à un approfondissement 

de l a  réf lexion e t  à un élargisssement des act ions.  

A p a r t i r  de 1965, après l a  conférence de S t ressa  (2), il devient c l a i r  que 

l a  l u t t e  contre l e s  bar r iè res  a rch i tec tura les  prend une nouvelle dimension. 

T r è s  v i t e ,  e l l e  va apparaî t re  disposer d'une force de pénétrat ion 

part icul ièrement  puissante. Non seulement l e s  Associations de Personnes 

Handicapées e t  l a  médecine de l a  réadaptation, en p le in  essor ,  conjuguent 

l eurs  énergies, mais auss i ,  e t  ceci  semble déterminant. l e  mouvement va s e  

donner e t  u t i l i s e r  une jus t i f i ca t ion  idéologique de type un iversa l i s te  : 

l u t t e r  contre l e s  bar r iè res  a rch i tec tura les ,  ce ne se ra  plus simplement 

oeuvrer pour améliorer l e  s o r t  des handicapés, mais bien au-delà. pour 

assumer un problème de soc ié té ,  un problème qui concerne chaque individu. 

La pr i se  de conscience concernant l 'accroissement du nombre de handicapés, 

l a  "montée des p é r i l s "  que nous avons évoquée plus haut d 0 ~ e  toute  sa  

valeur à c e t t e  jus t i f i ca t ion .  

DESSERTINE (A.) se ra  l e  premier, en France, e t  sans doute a u s s i  sur  l a  

scène in te rna t iona le ,  à propulser c e t t e  idée. Dans l e  +%xte français  (3)  de 

l a  conférence q u ' i l  présente à WIESBADEN (R.F.A.) ( 4 )  en septembre 1966, 

(1 )  A.L.G.I. Document d'archives. "Canpte-rendu de l a  réunion du vendredi 
20 janvier 1967 qui  a eu l i e u  au s iège  de l a  Caisse Régionale de 
Sécuri té  Sociale de Par i s ,  15 p. ; dans ce document, DESERTINE (A.), 
nouveau Président de 1'A.L.G.I. depuis 1965, après avoir  présenté les 
deux événements importants de l 'année 1966, a joute  : "Mais si c e s  deux 
éléments sont d é c i s i f s .  il e s t  c e r t a i n  q u ' i l s  ne porteront  l e u r s  f r u i t s  
que si nous acceptons d ' a l l e r  plus  l o i n  e t  de l e s  prendre comme point  
de départ ..." 

(2 )  Cf. page précédente. 

( 3 )  A.L. G. 1. Document d'archives. Conférence WIESBADEN. M .  A.  DESSERTINE, 
Président de 1'A.L.G.I. ; l a  t raduct ion anglaise  b i a i s e  l ' i d é e  : "Our 
act ion is t o  benef i t  every handicapped i n  need of proper housing : very 
pung chi ldren,  mothers, hold people, and the  temporarily o r  severely 
disabled" , in  ISRD-Proceedings of t h e  t e n t h  world congress. Indus t r ia l  
Society and Rehabil i ta t ion Problems and Solut ions,  p. 54. 

(4 )  10e Congrès mondial de l a  Société Internat ionale  pour l a  Réhabil i ta t ion 
des Handicapés (1 .S.R.D. ). C f .  note  ci-dessus. 



après avoir f a i t  é t a t  de l ' a c t i o n  de 1 ' A . L . G . I .  dont il assume l a  

présidence, il conclut : "Notre act ion peut p r o f i t e r  B tous, handicapés, 

temporaires, mères de famil les ,  cardiaques e t  v ie i l l a rds" .  Ce t te  idée s e  

trouve exprimée avec force e t  peut-être de maniere excessive, au colloque 

(1)  q u ' i l  a v a i t  organisé quelques mois plus t 8 t  en France s u r  Le thème 

Handicap e t  Déplacement, par  l e  docteur ARRIGH1 de CASANOVA ( 2 )  sous l a  

forme suivante : '>Je pense q u ' i l  e s t  très important que, dans ce pays, on 

prenne conscience de l 'urgence d ' é tud ie r  pour l ' aven i r  l e s  prob1Bmes 

cancernant l e s  handicapés. Hais j e  vous d i r a i  t o u t  de s u i t e  qu'un médecin 

f i n i t  p a r  s e  convaincre que tous l e s  homes, un moment de leur  vie ,  sont  de 

grands handicapés. 'POUT ffOIQdE A El%, EST, OU SERA UN JOUR UN GRAND 

HANDICAPE. J e  voudrais a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  des pouvoirs publics ou des 

i n d u s t r i e l s  qui  ont  l 'occasion de s e  pencher s u r  c e  pzwbl&me, sur  l'urgence 

d 'é tudier  c e s  questions. car c e l a  concerne tous l e s  hommes, c e l a  concerne 

toutes  l e s  femmes e t  notamment tou tes  c e l l e s  qui auront il pousser. une 

voi ture d'enfant.  Le problème est donc extramernent vaste e t  d o i t  i n t é r e s s e r  

tous  ceux qu i  peuvent y apporter une contr ibut ion quelconquett. 

Il e s t  c l a i r  qu'une t e l l e  perspective donne au secteur  de l a  réadaptat ion 

un avenir  prometteur en annonçant tou te fo i s  l e  nécessaire dépassement de l a  

réadaptation en t a n t  que t e l l e .  A p a r t i r  du moment où l e  handicap e s t  

pose cmme concernant t o u t  home, l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  des milieux de v i e  

s ' i n t r o d u i t  avec force comme voie incontournable, ce qui ne peut  produire, 

a terme, par e f f e t  de r6troaction. qu'une transmutation du processus de 

réadaptation en processus d'autonomisation des individus. 

En passant de l a  défense d'une catégorie  de personnes a l a  promotion d'une 

prat ique d ' i n t é r ê t  g k é r a l ,  l a  jus t i f i ca t ion  de l ' a c c e s s i b i l i t é  f ranch i t  un 

cap essen t ie l .  non sedement  parce qu 'e l l e  s o r t  de l a  réadaptation, mais 

auss i  parce qu 'e l l e  appuie l e  débordement de l a  s t r a t é g i e  première 

d'adaptation loca l i sée  de l'environnement b â t i  autour du relogement des 

personnes handicapées. En coro l la i re ,  la question du nombre de c e s  

personnes perd son sens : l ' a c c e s s i b i l i t é  concerne tou te  l a  population. 

(1) Colloque organisé, comme l e s  journées d'amitié po l io  sur  l e  th3me du 
logement, par  l 'Association d'Entraide des Pol ios  Hospi tal isés  avec l e  
concours de l 'Association pour l e  Logement des Grands Infirmes. 
DESSERTINE ( A . )  e s t  l e  président de c e s  deux associat ions.  

(2) ARRIGHI de CASANOVA, Allocution d'ouverture i n  Handicap e t  Déplacement. 
Colloque 5 a v r i l  1966, ADEP. p. 5. 



Une t e l l e  posi t ion va permettre, dans un contexte favorable, un progrès 

rapide de l a  s e n s i b i l i s a t i o n  en faveur de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

Alors que l a  France connait depuis des années une croissance économique 

continue e t  une urbanisation rapide,  l e  pouvoir po l i t ique  va chercher, en 

e f f e t ,  à répondre au problème posé par " les  l a i s s é s  pour compte du 

progrès'*, en déf in i ssan t  une la rge  po l i t ique  d ' in tégra t ion  soc ia le  des 

exclus, au premier rang desquels il f a i t  f igure r  l e s  handicapés. C'est  donc 

une période favorable à l a  réception des idites nouvelles, aux innovations 

sociales .  A tous l e s  niveaux, l e s  acteurs  sont à l a  recherche concrète de 

solut ions.  

Il e s t  remarquable a i n s i  d'observer que l a  journée d'étude évoquée ci- 

dessus, organisée par  l0A.D.E.P., tou te  p e t i t e  associat ion à l 'époque, 

bénéficie  de l a  par t i c ipa t ion  de représentants  du Ministère des Affaires 

Sociales ,  du Ministère de 1'Education ib t iona le ,  du Secré ta r ia t  d 'E ta t  au 

Logement, de l 'Association française de normalisation, des arch i tec tes  

D.P.L.G., de l a  S.N.C.F., de l a  R.A.T.P., de l a  Sécur i té  Sociale, du 

Ministère des Anciens Canbattants, e tc . .  . outre  l e s  représentants  des 

associat ions de handicapés e t  de l a  médecine de Réadaptation (1) .  C 'es t  l à  

un signe évident de l a  d i sponib i l i t é  qui c a r a c t é r i s a i t  a l o r s  l e s  d ivers  

milieux de responsables impliqués dans l e s  problèmes d'environnement. 

Dès 1967, l e s  a rch i tec tes  vont répondre positivement à une première 

i n t e r p e l l a t i o n  à propos des bar r iè res  a rch i tec tura les ,  comme l e  souligne P. 

PICOT (2)  : "Le IXe Congrès Mondial se  t e n a i t  l ' a n  passé à Prague. Il a 

s u f f i  de l a  présence, parmi l e s  2.500 congressis tes ,  d'un s e u l  handicapé 

( 3 ) ,  par t ic ipan t  exemplaire à nos travaux, déplacements e t  f e s t i v i t é s  

comprises, pour que nos résolut ions f i n a l e s  e t  nos ac tes  o f f i c i e l s  qui 

concernaient l ' H a b i t a t  e t  l'Environnement en portent  t race  ; l e  terme de 

Handicapé y f igure donc." PICOT (P. ) ,  après avoir  c i t é  quatre exemples 

majeurs d ' a rch i tec ture  ( l 'Hôpi ta l  de Venise de LE CORBUSIER, l e  Centre de 

(1) Cf. Handicap e t  Déplacement. Colloque 5 a v r i l  1966. A.D.E.P. 
( 2 )  PICOT (P. ) ,  Secrétaire  général ad jo in t  de l'Union Internat ionale  des 

Architectes. Le handicapé physique e t  l ' a r c h i t e c t u r e  contemporaine. 
Impor tance des rapports  e t  échanges de vues internationaux. Conférence 
présentée en septembre 1968 à Paris  àu Séminaire européen sur  l e s  
problèmes des handicapés physiques dans l a  soc ié té  moderne, 9 p. 

( 3 )  Il s ' a g i s s a i t  de A .  DESSERTINE, Président de 1 ' A . L . G . I .  



Gér ia t r ie  pour l a  région de Charleroi de Victor BOURGEOIS, l e  s iège  mondial 

de 1'O.I.S. de Jean TSCHUMI, l e  sanatorium dlAlval AALTO) qui témoignent 

des r é a l i s a t i o n s  précoces e t  imaginatives des a r c h i t e c t e s  dans l e  domaine 

abordé, e t  f a i t  l e  tour des recherches e t  des avancées internat ionales  

u t i l e s  à l a  promotion d'une a rch i tec ture  au se rv ice  des handicapés, 

indiquera a u s s i  : "pour ma p a r t ,  j e  r e g r e t t e  c e s  fameuses bar r iè res  q u ' i l  

eu t  f a l l u  dénoncer e t  sur tou t  réduire  en s ' e n  préoccupant 3 temps. La chose 

e s t  maintenant abordée, nous vous apportons maintenant notre concours e t  

d b i r o n s  oeuvrer ensemble pour f a i r e  avancer l e s  solutions". E t  encore : 

'Pue l a  notion de "bar r iè res  a rch i tec tura lesw s o i t  à jamais supprimée - t e l  

e s t  mon voeu e t  l e  sens profond que nous donnons à c e t t e  Rencontre". 

Par l a  voix de son Secrétaire  général ad jo in t ,  1 ' U . I . A .  qui fédéra i t  "en 

quelque s o r t e  tous  l e s  a rch i tec tes  du Monde" ( l ) ,  prend a i n s i  posi t ion.  

La voie semble a l o r s  ouverte pour f a i r e  admettre l ' i d é e  dans l e  cadre des 

travaux préparatoires  du VIe Plan. Pour ce f a i r e ,  DESSERTINE (A.) (2), 

u t i l i s e r a  e t  développera amplement l a  nouvelle jus t i f i ca t ion  de l 'acces-  

s i b i l i t é  : définissant  l e  handicapé moteur comme "celui qui a des 

d i f f i c u l t é s  à se  déplacer t an t  sur  l e  plan horizontal  que sur  l e  plan 

ver t i ca l" ,  il exposera comment c e t t e  notion recouvre l e s  handicapés moteurs 

s t r i c t o  sensu ( 3 )  dont l e  nombre c r o î t  en raison de l a  multiplication des 

accidents  e t  paradoxalement des progrès de l a  médecine, mais aussi  l e s  

personnes souffrant  d'une insuffisance r e s p i r a t o i r e  ou d'une cardiopathie, 

e t  l e s  personnes âgées dont l e  nombre c r o î t  également. Il montrera comment 

c e t t e  notion de par l 'hétérogénéï té  qu 'e l l e  recouvre ne permet pas de poser 

l ' ex i s tence  d'une catégorie par t i cu l iè re  de l a  population d 'autant  que l e  

handicap moteur concerne des personnes de tous âges, des deux sexes,  e t  de 

toutes  condit ions sociales .  Tout c e c i  l'amène à f a i r e  é c l a t e r  l a  notion de 

catégorie  : "Cet éclatement de l a  notion de catégorie  repose finalement sur  

c e t t e  constatat ion que chacun d ' en t re  nous peut devenir un handicapé 

( 1 )  U.I.A. PICOT (P.), Séminaire Européen s u r  l e s  problèmes des handicapés 
physiques dans l a  soc ié té  moderne. Paris  : 23-28 septembre 1968. 

(Li) DESSERTINE ( A . )  , Handicapés moteurs e t  problèmes de logement. Vième 
Plan, 1970. A.L.G.I .  Documents d'archives, 8 p. 

( 3 )  Citant  : l e s  poliomyélitiques, myopathes , infirmes moteurs cérébraux, 
sclérosés en plaques, paraplégiques par rupture accidentel le  ou 
sclérose loca l i sée  de l a  moëlle épinière  , hémiplégiques, tuberculeux 
ossetoc, grands rhumatismes, personnes a t t e i n t e s  de coxarthrose, de 
spondylar thi te  ou ankylosante. amputés. . . 



moteur. L'on a  mêm d i t  en pensant aux d i f f i c u l t é s  de l a  jeune mère qui ne 

peut s o r t i r  sans emmener son bébé avec e l l e ,  en pensant aux d i f f i c u l t é s  

inéluctables  qui accompappent l e  viei l l issement ,  en pensant aussi  aux 

in f i rmi tés  temporaires comme c e l l e s  qui r é s u l t e n t  d'une f r a c t u r e  e t  du p o r t  

d 'un p lg t re  que chacun de nous e s t ,  a  é t é ,  ou s e r a  un handicapé moteurn. 

C'est  pourquoi il l u i  appara î t  nécessaire, tout  en poursuivant à court  

terme l ' a c t i o n  spéc ia l i sée  de relogement des handicapés, de d é f i n i r  à long 

terme une po l i t ique  d'adaptation générale de l'environnement en i n s t i t u a n t  

des règ les  de construc-tion de nature à éliminer l e s  bar r iè res  archi- 

t e  c turales .  

Cette posi t ion s e r a  exposée en a v r i l  1972 au Ministre de llEquipement e t  du 

Logement, M. Albin CHALANWN, par l e s  présidents  de l V A . L . G . I . ,  de 1'A.P.F. 

e t  du G.I.H.P. (Groupement des I n t e l l e c t u e l s  Handicapés Physiques). En 

&panse, l e  Ministre l e u r  f a i t  savoir " q u ' i l  a l l a i t  confier  à l ' une  de ces  

d i rec t ions ,  l a  charge d' é tud ie r  l e s  moyens qui pourraient rendre 

accessibles  à tous  l'ensemble des c o n s t m c t i ~ n s ' ~ .  ( If  

Suite  au remaniement in te rmin is té r ie l  qui interviendra après c e t t e  

rencontre, ce  s e r a  finalement C. BONNET, Secré ta i re  d t E t a t  aupres du 

Ministre de l'Aménagement du Ter r i to i re ,  de lfEquipement du Logement e t  du 

Tourisme qui i n s t a l l e r a ,  en janvier 1973, un groupe de t r a v a i l  in te r -  

min is té r ie l  sur  l e  t h h e  en question, i c i ,  dans l e  cadre d'un comité animé 

par Mme Marie-Madeleine DIENESCH, Secré ta i re  d' E t a t  auprès du Ministre de 

l a  Santé Publique, e t  chargé de d é f i n i r  une po l i t ique  de prévention e t  de 

réadaptation des personnes handicapées. Les travaux de ce comité a l l a i e n t  

aboutir  à l ' é l abora t ion  du pro je t  de Loi d 'o r ien ta t ion  en faveur des 

personnes handicapées, embryon de l a  l o i  du même nom, e t  dont l ' a r t i c l e  38 

é t a i t  a i n s i  l i b e l l é  : "Les disposi t ions a rch i tec tura les  e t  aménagements des 

locaux d 'hab i ta t ion  e t  des i n s t a l l a t i o n s  ouvertes  au public ,  doivent ê t r e  

t e l l e s  que ces  locaux e t  i n s t a l l a t i o n s  s o i e n t  accessibles  aux personnes 

handicapées. Les modalités de mise en oeuvre progressive de ce principe 

sont déf in ies  par voie règlementaire". ( 2 )  

( 1 )  A . .  G. 1 Rapport d ' a c t i v i t é s  ( a v r i l  1972, a v r i l  1973) Document 
d'archives, 6 p. 

(2 )  C f .  BLANC (J.) Rapport f a i t  au nom de l a  Canmission des Affaires 
Cul tu re l les ,  Familiales e t  Saciales ,  s u r  l e  p ro je t  de Loi d'Orientation 
en faveur des personnes handicapées. Assemblée Nat ionale, na 951, 1353, 
Journaux Off ic ie l s ,  1974. 



Entre ces  deux moments, la seconde campagne nat ionale  d'information ( 1 )  

lancée par l e  C.N.F.L.R.H. (Cornit6 National Français de Liaison pour l a  

Réadaptation des Handicapés) sur  l e  thème de liemploi intégrera l a  

suppression des bar r iè res  a rch i tec tura les  comme thème de sens ib i l i sa t ion .  

Le grand public  a l l a i t  a i n s i  recevoir  l e s  premières informations sur  l a  

question avant que l e s  organes de l a  grande presse elle-même B l 'occasion 

de l a  longue période de discussion du pro je t  de l o i  à l'Assemblée Nationale 

e t  au Sénat, s ' e n f a s s e n t  18écho, sans bien en s a i s i r  e n c o r e l e  sens des 

mesmes prévues e t  en minimisant considérablement l e u r  portée (2). 

( 1 )  C.N.F.L.R.H. Campagne Nationale en faveur de l'Emploi des Handicapés 
pour l ' a c c e s s i b i l i t é  des l i eux  de t r a v a i l  par l a  suppression des 
bar r iè res  archi tecturales .  

(2 )  Cf. SAMCHEZ (J.) Les infornations r e l a t i v e s  aux personnes handicapées. 
Contribution à l 'é tude de l a  notion d 'ob jec t iv i té .  Thèse IIIe Cycle - 
Université René Descartes - Par i s  V Sorbonne - 1980, 32w. 





CONSACREZ A L'ACCESSIBILITE : DESCRIPTION GLOBALE ET 

M P R W O t W i S S ~ N a  DES Q U E S T I O ~ T S  

Une f o i s  i n s t i t u é e  p a r  l a  l o i ,  comment l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  de l ' environ-  

nement b â t i ,  va- t -e l le ,  prosess ivernent  devenir  une r é a l i t é  ? D'abord, sans  

doute ,  en f a i s a n t  l ' o b j e t  de tou te  une s é r i e  de pub l i ca t ions  : manuels 

techniques ,  informat ions  l é g i s l a t i v e s ,  a r t i c l e s  de r é f l ex ion ,  é tudes ,  

b i l a n s ,  enquetes ( e t c . ) .  Celles-ci ,  t o u t  en témoignant de la n a t u r e  e t  du 

degré d ' i nves t i s semen t  des  d i v e r s e s  c a t é g o r i e s  d ' ac t eu r s  sur l e  thème en 

quest ion,  a l imentent  l e  déba t  q u ' i l  s u s c i t e .  E l l e s  f a c i l i t e n t  a u s s i  l a  

compréhension de s e s  enjeux e t  de s e s  développements. 

C ' e s t  pourquoi,  essayerons-nous, i c i ,  d 'une  p a r t ,  de dégager une v i s i o n  

dvensemble q u a n t i t a t i v e  e t  q u a l i t a t i v e  du t r a i t e m e n t  de l ' a c c e s s i b i l i t é  

dans l a  l i t t é r a t u r e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  de p r é c i s e r  l e  contenu des ana lyses  d é j à  

p rodu i t e s  s u r  nos  deux axes  de questionnement. 

111.1 - Description globale des publications portant sur l'accessiblité 

Les r é fé rences  s u r  l e  thème de l ' a c c e s s i b i l i t é  o n t  é t é  c o l l e c t é e s  aux 

f i c h i e r s  du CTNERHI, de l a  Maison des Sciences  de l'Homme e t  du Service  

A.D.E.P. Documentation. Les ensembles a i n s i  c o n s t i t u é s  o n t  é t é  soumis à une 

analyse  de contenu en vue de déterminer l ' é v o l u t i o n  globale  de l ' i n t é r ê t  

accordé à l ' a c c e s s i b i l i t é  de 1970 à 1985, a i n s i  que l ' é v o l u t i o n  des  thèmes 

t r a i t é s ,  e t  des S p e s  de productions.  

I l  e s t  apparu t o u t e f o i s  que l e s  f i c h i e r s  du CTNERHI e t  de l a  Maison des  

Sciences  de 1'Hmme ne permet ta ient  pas d ' é t u d i e r  l e s  évolut ions  ind i -  

quées : dans l e  cad re  du premier f i c h i e r  c i t é ,  l a  p ra t ique  de ca ta logage 

s u r  ce  thème t r è s  pointu  a ,  en e f f e t ,  évolué  dans l e  temps ; dans l e  cadre 

du second, l e  nombre de r é fé rences  s u r  l ' a c c e s s i b i l i t é  é t a i t  t r o p  f a i b l e  

pour pouvoir s e  p r ê t e r  à l ' a n a l y s e  souhai tée .  

Nous présenterons  donc, l e  t r a v a i l  e f f ec tué  s u r  l e  f i c h i e r  du s e r v i c e  

ADEP-Documentation, s e r v i c e  fondamentalement o r i e n t é  sur l a  question de 

i ' a c c e s s i b i l i t é  e t  mettant en oeuvre, depuis son o r i g i n e ,  une p ra t ique  

iden t ique  de ca ta logage des réf+ences  l e  concernant.  Comme, par 



a i l l e u r s ,  sur l a  période considérée (1970-1985) l'ensemble des revues 

t r a i t é e s  par  ce Service e s t  demeuré pratiquement s t a b l e ,  l e s  conditions 

nécessaires  pour effectuer  1' analyse de l 'évolut ion du traitement de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  dans l a  l i t t é r a t u r e ,  nous para i ssa ien t  réunies. 

111.1.1 - Articles publiés par types de revues 

Nous nous sommes t o u t  d'abord in té ressés  B l 'évolut ion du nombre 

d ' a r t i c l e s  publiés par  types de revues : revues d 'associat ions de 

handicapés, revues des professions du bâtiment e t  de lPenvironnemep.t, 

revues des professions de l ' a c t i o n  médico-sociale, revues des centres  

de recherche soc ia le ,  b u l l e t i n s  o f f i c i e l s  e t  au t res  revues (revues 

inclassables  dans l e s  catégories  précédentes). Cette évolution e s t  

t r a d u i t e  pour l e s  revues françaises  par l e  graphique no 1. 

I l  y appara î t  clairement que l ' i n t é r ê t  accordé B l ' a c c e s s i b i l i t é  dans 

l e s  revues françaises  a connu un essor  t r è s  sens ib le  d'une manière 

générale B p a r t i r  de l 'année 1977, en s 'accentuant jusqu'en 1981, 

année in te rna t iona le  des personnes handicapées, pour décroftre  ensui te  

jusqu'en 1984, avant de connaî tre  en 1985 un léger  redressement. 

On remarque auss i  une quasi-superposition des courbes correspondant 

aux revues des associat ions de personnes handicapées, aux revues des 

professions de l ' a c t i o n  médico-sociale e t  a u  revues des professions 

du bâtiment public e t  de l'environnement b â t i .  Contrairement B un 

préjugé &pandu, ce dernier sec teur ,  a en f a i t  p a r t i c i p é  l a  

d i f f i s i o n  de l ' information sur  l ' a c c e s s i b i l i t é .  Des revues comme 

"Transport Public", "Urbanisme", '$Le b&timent&âtiU , "Habiter", 

"l 'Habitation1',  " le  Moniteur des Travaux Publics" ont  publ ié ,  en 

e f f e t ,  divers  a r t i c l e s  axés sur  des présentat ions d'expériences e t  l e s  

informations l é g i s l a t i v e s .  

Ces dernières  informations rendent compte des décre t s ,  a r r ê t é s  ou 

c i r c u l a i r e s  qui ont  suivi  l e s  d i spos i t ions  prévues par l a  Loi 

d 'o r ien ta t ion  du 30 juin 1975. C'est  l a .  publication de ces  dispo- 

s i t i o n s  dans l e  b u l l e t i n  o f f i c i e l  qui a ,  semble-t-il, joué un r ô l e  

moteur, en créant  des  "événements" l é g i s l a t i f s  dont l e s  au t res  
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revues rendaient ensui te  compte. Les d i f fé ren tes  courbes mentionnées 

suivent a i n s i  l e  même mouvement que l a  courbe "Bulletin o f f i c i e l  - 
Législation, exception f a i t e  pour l 'année 1981 qui c o n s t i t u a i t ,  en 

s o i ,  un évaiement. 

Une analyse plus  f i n e  des données r e c u e i l l i e s  révèle  par  a i l l e u r s ,  au 

niveau des Associations, l ' ex i s tence  d'une mobilisation sur  l e  thème, 

non seulement de l a  p a r t  de c e l l e s  d ' en t re -e l les  qui interviennent 

dans l e  champ du handicap moteur. mais auss i  de c e l l e s  concernées par 

l e  Handicap mental ou sensoriel .  L e s  revues " E p a n o ~ i r ' ~  e t  l l C m e  l e s  

autres" ont  a i n s i  publ ié  des a r t i c l e s  sur  l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  ceci  

mérite d ' ê t r e  relevé même si naturellement, l eur  nombre appara î t  

nettement m i n s  élevé que dans l e s  revues comme "Faire Face" ou 

f f G . I . H . P .  Informations1'. 

L'extension de l ' i n t é r ê t  accordé à l ' a c c e s s i b i l i t é  apparaît auss i  au 

niveau de l a  catégorie  "Autres". On constate ,  en e f f e t ,  que des revues 

comme "50 Millions de Consommateursrt, <'Que c h o i s i r t t ,  la revue des 

"Col lec t iv i tés  Localest'. l e s  "Messages des PTT" ou l a  revue "Télé- 

communications" ont produit des a r t i c l e s  pour dénoncer l e s  b a r r i è r e s  

a rch i tec tura les  ou pour rendre compte d'expériences exemplaires 

d' access ib i l i sa t ion .  

Tout s e  passe comme si l e  thème de l ' a c c e s s i b i l i t ~  renforça i t  

jusqu'en 1981 s e s  posi t ions dans l e s  revues, é la rg i ssan t  son champ 

d ' inf luence,  avant de chuter fortement (mais sans redescendre 

t o u t e f o i s  & son niveau de 1975) peut-être, en a t t e n t e ,  d'"événementsw 

sur l e s  t e r ra ins .  c t  est-&-dire, d' expérimentations qui prennent l e  

r e f a i s  des '"événements" l é g i s l a t i f  S. 

C'est peut-être auss i  dans c e t t e  a t t e n t e  que s e  sont  s i t u é e s  d'emblée 

l e s  revues de Centres de recherche soc ia le  dont on cons ta te  jusqu ' i c i  

l a  t r è s  f a i b l e  mobilisation. A ce jour, seu l s ,  semble-t-il. l e s  

Cahiers du CTNERHI e t  l a  revue de l a  Fondation pour l a  Recherche 

Sociale ont publié des a r t i c l e s  sur  l a  question. On peut tou te fo i s  s e  

demander si l e  f i c h i e r  d'ADEP-Documentation cons t i tue  sur  ce plan une 

base d'analyse suf f i san te ,  compte tenu de l a  res t r i c t i .on  de son champ 



documentaire. En f a i t ,  1' observation r é a l i s é e  sur  son fonds se  trouve 

confirmée par notre  t r a v a i l  sur  l e s  f i c h i e r s  du CTNERHI e t  de l a  

Maison des Sciences de l'Homme. Sur celui-ci ,  en p a r t i c u l i e r ,  on ne 

peut,  en e f f e t ,  que constater d'une p a r t  l e  t r è s  f a i b l e  nombre de 

références répertor iées ,  d 'autre  p a r t ,  l e  f a i t  que ces  références pour 

l a  plupart  recouvrent des a r t i c l e s  publiés dans l e s  revues du secteur  

soc ia l ,  t e l l e s  que "Réadaptation" par exemple, mais non de l a  

recherche sociale .  Celle-ci a tardé à percevoir l'importance du thème 

e t  de s e s  enjeux. 

HXI.1.2 - La nature l'ensemble des publications 

En plus des a r t i c l e s  parus dans l e s  revues, l a  l i t t é r a t u r e  consacrée B 

l ' a c c e s s i b i l i t é  s e  compose a m s i  de publ icat ions spécifiques : manuels 

techniques, guides. documents d '  étude, compte rendu de colloques, 

e t c .  .. 

Nous avons pu observer que l e  nombre t o t a l  des références réper to r iées  

au f ich ie r  A.D.E.P.-Documentation a évolué en t re  1970 e t  1985 

sensiblement de l a  même manière que l e  nombre t o t a l  des références se  

rapportant aux revues : augmentation n e t t e  e t  rapide à p a r t i r  de 1977 

e t  jusqu'en 1981, diminution ensuite mais sans revenir au niveau 

antér ieur .  Voici en fonction de leur  nature, l a  d i s t r ibu t ion  de 

l'ensemble des productions, sur l e s  t r o i s  périodes l e s  plus signi- 

f i c a t i v e s  : 



Tableau  1 - R&art%tion par nature et par période de l'ensemble 

des publications sur 1'b~:eessibilité 

1 1 70-76 1 77'- 81 1 82- 85 1 Total f 
1 I I 
i Etudes 1 4 % ( 1 )  5 % (91 1 8 % (6 )  ' 6 %  (16) 1 

1 Total j 1 0 0 %  (261 j 100%.(171) 1 1 0 0 %  (75) ' 1 0 0 %  (272) ' I I 

1 informations 
( Informations 

L'ensemble a i n s i  c a r a c t é r i s é  apparaî t  dominé quantitativement par l a  

I 1 9 %  (51) 1 
I 

( Manuels 1 19 % (51 ( Guides 
1 Comptes- 

i 1 1 t 

catégorie d ' a r t i c l e s  de réflexion-information avec par fo i s  r é c i t s  e t  

présentat ions d'expériences (52 % du t o t a l  des références col lectées  

pour l e s  t r o i s  pér iodes) .  A é g a l i t é ,  se  s i t u e n t  ensui te ,  au second 

rang. l e s  informations l é g i s l a t i v e s  (19 %) e t  l e s  manuels e t  guides 

(19 %). Viennent, enfin,  l e s  études (6  %) e t  l e s  comptes-rendus de 

colloques ( 4  %).  L 'importance r e l a t i v e  de chacun de c e s  SOS-ensembles 

n ' a  guère var ié  au cours des t r o i s  périodes considérées, sauf peut- 

ê t r e ,  mais t r è s  légèrement c e l l e  de l a  catégorie  études qui e s t  passée 

de 4 % à 5 % puis  à 8 %. 

1 rendus de 1 12 % (3 )  ( 3 % (5)  ( 5 % (41 1 4 % (12) 1 
1 coiloques I I I 
( Expériences 1 1 1 1 
1 Témoignages 1 46 % 

(121 1 r< % (93) 1 49 % (37) / 52 % (142) 1 j réf lexions,  1 f 

! l é g i s l a t i v e s  19 % (51 118% (32) 1 1 9 %  (141 1 1 9 %  (51) I ! 

Cunme nous 1 'avons f a i t  remarquer, au point  pr(lc&dent, i f  semble que 

l e s  "événements" l é g i s l a t i f s  a i e n t  cons t i tué  l a  psincipale  courroie  

d' entraînement des publ icat ions avant d ' ê t r e  soutenus par  l e s  

expériences proprement d i t e s ,  c 'est-à-dire l e s  premf è res  r é a l i s a t i o n s  

concrètes. 

1 8 %  (32) 

Globalement, c e s  d 0 ~ é e s  confirment une " e x p l o ~ i o n ' ~  de l ' information 

sur l ' a c c e s s i b i l i t ê  à partir de 1977 : 34 références en moyenne par  an 

pour l a  période 77-81 contre 4 seulement auparavant, s o i t  un "courant" 

d'information 8 f o i s  plus  puissant.  E l f e s  .montrent a s s i  une baisse à 

p a r t i r  de 1982, avec 19 références par an en moyenne en t re  82-85, mais 

1 9 %  (14) 



ce nombre témoigne encore d'un invest issement  du thème nettement 

supé r i eu r  ( 5  f o i s  p lus  de r é fé rences  en moyenne) à ce  q u ' i l  é t a i t  

l o r s  de l a  première pér iode.  

De même q u ' e l l e  e s t  passée dans l e s  t e x t e s  de l o i ,  l ' a c c e s s i b i l i t é ,  

peut-on d i r e ,  e s t  passée a m s i ,  peu après ,  dans l e s  suppor ts  

d ' informat ion s p é c i a l i s é s ,  en r é a l i s a n t  une percée t o u t  à f a i t  

s ens ib l e .  La d i v e r s i t é  des produi ts  dont  e l l e  a f a i t  l ' o b j e t  e s t  

également remarquable e t  pa r t i cu l i è remen t  l e  développement des  manuels 

techniques  ou guides ,  au nombre de 51, qu i  appor tent  des informat ions  

complètes e t  d é t a i l l é e s  à l ' u sage  des  s p é c i a l i s t e s  e t  des  u t i l i s a t e u r s  

de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

Pour l 'ensemble des  productions,  dans l e  cadre  de c e t t e  

desc r ip t ion  globale  de l a  l i t t é r a t u r e  consacrée à l ' a cces -  

s i b i l i t é ,  nous avons, en f in ,  r e l evé  l e s  thèmes qui é t a i e n t  

abordés e t  t r a i t é s  en u t i l i s a n t  l a  ca t égor i sa t ion  suivante  : 

l é g i s l a t i o n ,  techniques e t  normes, application-développement, 

impact psycho-social, financement-coût. Le graphique no  2 ( c f .  

page su ivan te )  présente  l a  r é p a r t i t i o n  obtenue p a r  année s u r  l e  

même f i c h i e r  qu'aux p o i n t s  précédents.  

On y observe,  à p a r t i r  de 1977, une dan ina t ion  cons tan te  du thème 

" l é g i s l a t i o n " ,  sauf  en 1981 e t  1985 où l e  thème "impact psycho- 

s o c i a l "  v i e n t  au premier plan. M a i s  c e t t e  domination a p p a r a î t  peu 

s e n s i b l e ,  l e s  a u t r e s  thèmes s e  voyant accorder une place  à peu 

près  équivalente  e t  évo luan t , .  en f a i t ,  sensiblement de l a  même 

manière. Au t o t a l ,  d ' a i l l e u r s ,  l a  courbe de l 'ensemble des thèmes 

montre b i e n  que l a  quest ion de l ' a c c e s s i b i l i t é  e s t  t r è s  largement 

s o r t i e  des t e x t e s  de l o i ,  en c r e u s a n t  un é c a r t  t r è s  n e t  avec l a  

courbe " l ég i s l a t ion" .  

A p a r t i r  de 1981, on a u r a i t  pu t o u t e f o i s  s ' a t t e n d r e  à une 

augmentation du nombre des pub l i ca t ions  s t i n t & e s s a n t  au thème 

"application-développement1' e t  éventuellement au thème "finan- 

cement-coût". O r  il a p p a r a î t  que t e l  ne semble pas a v o i r  é t é  l e  

cas .  L ' i n t e r p r é t a t i o n  de c e c i  e s t  d i f f i c i l e  : ou c e s  quest ions  ne 
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soulèvent pas en f a i t  de d i f f i c u l t é s  p a r t i c u l i è r e s  e t  l 'acces-  

s i b i l i t é ,  . en quelque s o r t e ,  se  développe sans b r u i t ,  ou au 

cont ra i re  e l l a a  présentent des d i f f i c u l t é s  qui bloquent 

1' access ib i l i sa t ion  sans pour autant  f a i r e  l ' o b  j e t  de publi- 

c a t i  ons. 

Sans préjuger, encore, dans c e t t e  p a r t i e ,  des obstacles  que peut 

rencontrer l e  p o c e s s u s  d 'accessibi l isat ion,  il semble que l e s  

éléments d' observation précédents concernant l e s  thèmes 

"application-développement" e t  "financement-coût" doivent ê t r e  

pondérés par l a  p r i s e  en considération du thème "Techniques e t  

normes", t r è s  présent dans l e s  manue 1s techniques auxquels nous 

avons f a i t  réféxence au point précédent e t  qui en f a i t  s e  donnent 

bien souvent comme objec t i f  de f a c i l i t e r ,  de s t imuler  l e  dévelop- 

pement de l ' a c c e s s i b i l i t é .  Une t e l l e  ponderation conduit à mettre 

en évidence, au t ravers  du cumul des deux thèmes en question 

(application-développement e t  techniques e t  nomes) que ceux-ci 

se  maintiennent en termes d'importance quant i ta t ive des 

publications où ils se  trouvent t r a i t é s ,  & un niveau t r è s  broche 

du thème "Impact psycho-social" e t .  comme ce lu i -c i ,  bien au- 

dessus des niveaux a t t e i n t s  l o r s  des années précédant la 

propulsion de l ' a c c e s s i b i l i t é  par l a  l o i .  

Au t r a v e r s  des diverses focal isat ions de l ' a c c e s s i b i l i t é  dans l e s  

t ex tes  é c r i t s  que nous venons de présenter,  il apparaî t  au t o t a l  

qu 'e l l e  a bénéficié d'une mobilisation e t  d'un traitement diver- 

s i f i é  : mul t ip l ic i t é  des types de revues, des types de produits,  

des thèmes abordés. Ceci témoigne, semble-t-il. du f a i t  q u ' e l l e  

e s t  portée par  l e s  associat ions de personnes handicapbs,  mais 

aussi  par des responsables de l a  construction, des a rch i tec tes ,  

des administrateurs, des consanmateurs, des t r a v a i l l e u r s  médico- 

sociaux, e tc . .  . 

For te à p a r t i r  de 1977, c e t t e  "mobilisation" dans 1 *&cri t s ' e s t  

émoussée sensiblement après 1981, année internat ionale  des 

personnes handicapées, peut-être dans l ' a t t e n t e  d '  une reléve par 

l e s  pratiques concrètes d ' access ib i l i sa t ion  de l'environnement 

b â t i .  C'est sans doute d é s o n a i s  autour de c e s  pratiques que l e  



courant d'information, de sens ib i l i sa t ion .  de réf lexion,  d'étude, 

cons t i tué ,  dans un premier temps, en prenant appui sur l a  

préparation e t  l a  promulgation de tex tes  l é g i s l a t i f s  a i n s i  que 

s u r  l e s  expériences novatr ices ,  pourra s e  reformer, e t  reprendre 

son élan. 

111.2 - Wsemtions, réfiexions e t  analyses aur le dévelappumt, le coût 

et I*hpact de l'acce8aibilité 

La l i t t é r a t u r e  que nous venons de d é c r i r e  globalement propose une s é r i e  

d 'observat ions e t  d'analyses sur  l e  développement, l e  coût e t  l ' impact  de 

l ' a c c e s s i b i l i t é .  Nous passerons donc, i c i ,  en revue c e s  apports pour 

approfondir no t re  propre questionnement. 

Avec l ' i n s t i t u t i o n  des d i s p o s i t i f s  di access ib i l i sa t ion  par l a  Loi 

d 'o r ien ta t ion  du 30 juin 1975 e t  l e s  t ex tes  l é g i s l a t i f s  subséquents, nous 

avons vu comment s ' é t a i t  in t rodui te ,  &ns le  champ des handicaps, une 

logique d ' intervent ion radicalement nouvelle : non plus adapter 1 'individu 

à l a  soc ié té  t e l l e  q u ' e l l e  e s t ,  non plus donc réadapter,  mais adapter  

l'environnement, l c a c c e s s i b i l i s e r ,  c 'es t-à-dire mettre en place une 

authentique in tégra t ion  soc ia le  de l a  différence . Nous avons montré auss i  

c o r n n t  l ' i d é e  d ' access ib i l i se r  à p a r t i r  de son émergence au s e i n  de l a  

rtladaptation, puis de sa  naissance propre, a v a i t  renforcé s a  base de 

j u à t i f i c a t i o n  idéologique e t  son audience jusqu'à passer dans l a  Loi. 

Ainsi s ' e s t  ouverte l ' é t a p e  de mise en appl icat ion de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  

concrète de Iienvircsmemnt,posant dorénavant l e  problème du su iv i  du 

processus, de s a  compréhension, de son évaluation e t  de son accompagnement. 

Le développement de 1' a c c e s s i b i l i t é  apparaî t ,  d'abord, dans l a  

l i t t é r a t u r e  sous l a  forme de r é a l i s a t i o n s  exemplaires, mais marginales 

t an t  l e s  bar r iè res  a rch i tec tura les  continuent par tout  a i l l e u r s  à 

demeurer omniprésentes. En 1977, l e  mensuel "Que Choisir ?" ( 1 )  t i t r e  

(1)  La v i l l e  h o s t i l e ,  i n  "Que Choisir ?", no 117, a v r i l  1977, p. 18-24, 



"La v i l l e  hos t i l e" ,  proposant une mini-enquête où e s t  i l l u s t r é e  longuement 

l ' i n a c c e s s i b i l i t é  générale de l'environnement b â t i ,  avant de va lor i se r  l e  

cas  de "Lorient, v i l l e  p i lo te"  : 

- A Par i s ,  dans l e  15ême arrondissement : "sur une centaine d'im- 

meubles t r è s  récents ,  un s e u l  permet à des handicapés de se  loger e t  

en rez-de4haussée seulement". A Rueil-Malmaison, sur quatre 

immeubles cons t ru i t s  par l e  sec teur  publ ic ,  deux sont accessibles 

mais au rez-de-chaussée seulement ; à Amiens tous l e s  H.L.M. anciens 

ou nouveaux sont  accessibles mais les ascenseurs sont  t rop é t r o i t s  

e t  l e s  bo î tes  à l e t t r e s  t rop  hautes ( I f .  

- en ce qui  concerne l a  rue, l e  cons ta t  l a  a w s i  e s t  sévère : "nous 

avons f a i t  des kilomètres à Paris ,  en banlieue, en province, sans 

rencontrer  un s e u l  bateau. .. Par contre ,  sur  c e r t a i n s  i t i n é r a i r e s ,  

noua avons observé une accumulation d'obstacles en quelques 

centaines de mètres ( t r o t t o i r  trop é t r o i t ,  revêtement de pavés 

d i s  joints ,  mobilier urbain mal disposé. e tc . .  . ) "  (1 )  

- l ' u t i l i s a t i o n  des t ransports  c o l l e c t i f s  e s t  impossible. Le métro a 
Paris  demeure i n t e r d i t  aux fau teu i l s  roulants  : portes é t r o i t e s .  

e s c a l i e r s  ra ides ,  vo i tu res  inadaptées. . . "Que Choisir ?" signale ,  

tou te fo i s ,  l e  système de minibus adapté m i s  en place par  des 

assce ia t ions  avec l e  concours de municipalités ou de syndicats 

intercommunaux e t  fonctionnant s u r  appel téléphonique. Le Groupement 

des In te l lec tue l s  Handicapés Physiques a v a i t  dé jà  créé ce type de 

services  à Lorient, Amiens, Nancy, Lyon, Marseille,  Aix-en-Provence, 

Montpellier, Strasbourg, Rennes, L i l l e ,  Berck e t  l a  région 

parisienne ( 1 ) .  

A propos des bât;iments publics d'ordre admin is t ra t i f ,  "Que 

Choisir ?" re lève  l ' e f f o r t  des P.T.T. : "116 bureaux de poste  dont 

l a  construction e s t  achevée, en cours ou en pro je t  sont équipés de 

rampes d'accès". Mais : 'Il7 sedement  auront une s a l l e  de guichets  

(1 La v i f l e  host i le .  In "Que Choisir ?", no 117, a v r i l  1977, p. 18-24. 



spécialement aménagés"... "A Par i s  même un seul  bureau e s t  

accessible  sans problème, ce lu i  du 113 Bd. Lefèvre, dans l e  15ème 

arrondissement.. , Quent aux cabine8 tçléphoniquss pubLi-, uns 

seule en Prencs est pour l*inetant acc%asible f 1). Ce prototype e s t  

s i t u é  face  à l ' h 8 p i t a l  Raymnd-Poincaré de Garches ( 2 ) .  

- Sur s i x  cinémas v i s i t e s  B Paris  autour du quar t i e r  Montparnasse, 

seu le  une s a l l e  é t a i t  entièrement de plain-pied ( 2 ) .  

- Face à c e  constat  négat i f  d'ensemble e s t  m i s  en valeur l'exemple de 

Lorient présentée comme é tan t  l a  v i l l e  l a  plus accessible  de 

France : bateaux dans l e  centre  v i l l e  à chaque passage piétons ; 

rampe d'accès B l a  mair ie  e t  à deux bureaux de poste, accessi- 

b i l i s a t i o n  des bureaux de l a  Sécur i té  Sociale, ambagement en cours 

de tous  l e s  bstiments publ ics  ; s e r v i c e  de mini-cars p r i s  en charge 

par l e  Syndicat intercommunal ; davantage de logements accessibles  

que de demandeurs ; deux cinémas sur  cinq accessibles  ; un lycée 

access ib le  aux élèves en f a u t e u i l  roulant.  Cette v i l l e  p i l o t e  a 

cepondant encore des points  n o i r s  : l e s  bâtiments pr ivés,  logements 

ou commerces. Mais il é t a i t  i3 l 'époque souhai té  dans ce mensuel que 

" t r è s  rapidement chaque v i l l e  de France l ' i m i t e  e t  l a  dépasse". (2). 

Cet a r t i c l e  de "Que Choisir ?" dorae une image de l a  s i t u a t i o n  de 

l ' a c c e s s i b l l i  t e  avant l a  publ icat ion des décre t s  d 'appl icat ion de l a  

Loi d 'o r ien ta t ion  qui e s t  confirmée dans d 'autres  publications. 

La revue "Habitat e t  v i e  sociale"  (3) consacre a i n s i  en 1978 un numéro 

& l a  v i l l e  obstacle  où il e s t  question des b a r r i è r e s  a rch i tec tura les  

qui s e  dressent  un peu partout ,  mais auss i  des premières r é a l i s a t i o n s  

exemplaires à Saint-Nazaire, Evry , Grenoble. Meylan, Bordeaux. 

(1)  Souligné par nous. 

f2 f  La v i l l e  hos t i l e .  In "Que Choisir ?", no 117, a v r i l  1977, p. 18-24. 

13) Habitat e t  v i e  soc ia le .  t a  v i l l e  obstacle ,  no 22, janvier-fevrier 1978, 

71 p. 



Certaines de ces  premières réa l i sa t ions  fe ron t  l e  tour des publications. 

Les noms des v i l l e s  concernées reviennent sans cesse dans l e s  t i t r e s  ou 

sous- t i t res  des a r t i c l e s  consacrés à l ' a c c e s s i b i l i t é  : "L' inser t ion sociale  

des personnes handicapées pwsiques à Bordeaux, Grenoble, Lorient" ( 1  ) ; 

"L' inser t ion des handicapés dans l a  v i e  urbaine à Grenoble" ( 2 )  ; "Vivre 

ensemble avec l e s  handicapés à Lorient" ( 3 )  ; "Bordeaux, Grenoble, v i l l e s  

p i l o t e s  accuei l lantes  aux handicapés" (4)  ; "Lorient, v i l l e  p i l o t e  en 

matière d ' access ib i l i t é"  ( 5 )  ; "Une manière de penser l'urbanisme pour l e s  

handicapés e t  l e s  autres  (à Evry)" ( 6 )  ; "Lorient : des t a x i s  au se rv ice  

des personnes à mobilité rédu i tew (7) ; "Logements adaptés à Evry" ( 9 )  ; 

"Meylan : 1' adaptab i l i t é  jusqu' au bout" ( 10) ; "A Bordeaux Transadap t. . . " 
(10) ; "Grenoble : l a  transformation des mentalités" (10) .  

Présentées comme des exemples, ces  v i l l e s  prendront a i n s i  une fonction 

e s s e n t i e l l e  d'ancrage de l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  de p6les de sens ib i l i sa t ion .  

Très v i t e  d ' au t res  v i l l e s  viendront renforcer  ce peloton de t ê t e  au se in  

des publications, notamment Parthenay ( I l ) ,  La  Rochelle (12) ,  Brest (13) ,  

Valence (14). 

( 1 )  Centre National d'Art e t  de Culture Georges Pompidou. Centre de 
Création i n d m t r i e l l e .  L ' inser t ion soc ia le  des personnes handicapées 
physiques à Bordeaux, Grenoble/Lorient.- 1981, 79 p. 

(2 )  HERBIN (R.) L ' inser t ion  des handicapés dans l a  v ie  urbaine à 
Grenoble.- 

( 3 )  Diagonal. Vivre ensemble avec l e s  handicapés â Lorient.- no 31/32, 
1980. 

( 4 )  COURBEYRE (J.) . BRETON ( J . )  . Bordeaux, Grenoble, v i l l e s  p i l o t e s  
accuei l lantes  aux handicapés .- In Faire  Face, 1978, no 36, p. 21-25. 

(5)  GANACHAUD. Lorient,  v i l l e  p i l o t e  en matière d ' a c c e s s i b i l i t é  .- In 
Réadaptation, 1979, no  256, p. 36-40. 

( 6) GROSBOIS ( L. ) . Une manière de oenser 1' urbanisme oour l e s  handica~és  
e t  l e s  autres.- In Urbanisme, 1980; no 179-180, p. 61. 

(7) G.I.H.P. Informations. Lorient : des t a x i s  au se rv ice  des personnes 
handicapées.- no 72, P. 13. . - 

(8) GRIFFON (J.M.). Le t ransport  des handicapés : l 'expérience de 
Grenoble.- In Transport Public, 1981, no  785, p. 43 à 47. 

( 9 )  Faire Face, Logements adaptés à Evry, no 371, 1981, p. 11. 
(10) Fondation de France. Les handicapés dans vo t re  v i l l e . -  1982, 12 p. 
(11) Parthenay, à l 'heure de l ' a c c e s s i b i l i t é . -  In Faire Face, 1980, no 357, 

p. 14. 
(1.2) Les handicapés à La Rochelle.- Ed. F.N.M.I.P. Charente-Maritime, 1980, 

54 p. p e t i t e  brochure 
(13) Semaine de l 'amélioration de l ' h a b i t a t  à Brest. Intégrat ion des 

handicapés dans l a  v i l l e . -  In "Habiter", 1981, no 169, p. 29. 
(14) Accessibi l i té ,  l e s  intéressants  p ro je t s  de l a  Municipalité de Valence 

( D r ô m e ) . -  In Faire Face, 1981, no  372, p. 12. 



Les décre t s  de 1978 concernant l e s  i n s t a l l a t i o n s  ouvertes au public neuves 

ou ex is tan tes  trocveront un point d'appui dans l e s  premisres réa l i sa t ions  

exemplaires qui l e s  o n t  précédés ou rapidement suivis .  Ainsi s ' é l a r g i t  

progressivement l e  cercle  des v i l l e s  qui s 'engagent dans l ' access i -  

b i l i sa t ion .  En 1981, une enquête (1) du mensuel "Ingénieurs des v i l l e s  de 

FranceH f a i t  é t a t  des  réa l i sa t ions  d'une t ren ta ine  de l o c a l i t é s  au niveau 

de l ' a c c e s s i b i l i t é  des v o i r i e s ,  des bâtiments publ ics  communaux, des 

stationnements e t  des t ransports .  

Quelques mois plus t a rd  l e  mensuel "Que Choisir ?" publie une vaste enquête 

( 2 )  réa l i sée  par l e s  Unions de Consanmateurs en l i a i s o n  avec les Asso- 

c ia t ions  de Personnes Handicapes sur  143 v i l l e s ,  t e s t a n t  à c e t t e  occasion 

l ' a c c e s s i b i l i t é  de 35.000 l i eux  publics  e t  privés. Il  r e s s o r t  de ce t r a v a i l  

que : 

- s u r  2.493 rues enquêtées, 1.362 é t a i e n t  prat iquables  (passage possible  

sur l 'un  des t r o t t o i r s  d 'un  landau ou d 'un f a u t e u i l  rou lan t )  ; 

- sur  3.746 passages cloutés ,  1.073 avaient  des t r o t t o i r s  abaissés  ; 

- sur  3.361 services  publ ics ,  941 é t a i e n t  accessibles  avec, par ordre 

décroissant,  en fonction de l ' a c c e s s i b i l i t é  : 

l e s  pompiers (76,4 % ) ,  l e s  i n s t i t u t i o n s  d ' ac t ion  soc ia le  ( 3 5 , ~  %), l e s  

écoles (31,3 %), l e s  mairies (29,4 %), l e s  préfectures  e t  sous- 

préfectures  (22,7 %), l e s  P.T.T. (21,2 %), l e s  centres  d'impôts (17 %) ,  

l a  pol ice e t  l a  jus t i ce  (14,7 %) ; 

- sur  13.566 commerces e t  services ,  4.239 é t a i e n t  accessibles  (avec 72 % 

des grandes surfaces dans ce cas)  ; 

- 91 des 367 s a l l e s  de cinémas s ' avéra ien t  accessibles  mais seulement 5 

musées sur  112 ; 

- enfin 6 % des 3.694 immeubles d 'habi tat ion v i s i t é s  é ta ien t  apparus 

accessibles. 

( 1 )  Les handicapés dans l a  v i l l e .  Ingénieurs des v i l l e s  de France.- 

Décembre 1981, no 282, 91 p. 

(2 )  Piétons e t  handicapés. Les v i l l e s  inaccessibles . -  in  "Que Choisir ?", 

no 169, janvier 1982, p. 28-35. 



"Que Choisir ?" considérai t  c e t t e  s i t u a t i o n  comme é t a n t  catastrophique et 

scandaleuse, évaluant ces  données en fonction des exigences d ' a c c e s s i b i l i t é  

auxquelles devra i t  répondre l'environnement b â t i  pour apporter s a t i s f a c t i o n  

aux a t t e n t e s  des consommateurs dont il se  f a i s a i t  l e  porte-parole. Cette 

pos i t ion  qui  exprimait son implication en faveur de 1' access ib i l i sa t ion  

in t roduisa i t  auss i  un nouveau cadre d'évaluation du processus en f a i s a n t  

référence non plus A ses apports en regard des ca rac te r i s t iques  antér ieures  

de l'environnement mais & s e s  insuff isances en regard du modèle dtac-  

c e s s i b i l i  t é  dorénavant souhait(?. 

Ceci devenait sans doute possible du f a i t  des premiers développements très 

r é e l s  de l ' a c c e s s i b i l i t é  que venaient en f a i t  a t t e s t e r  l e s  données 

r e c u e i l l i e s ,  pour peu qu'on l e s  a i t  comparées (1)  avec l e  constat  effectué 

par  l e  mi3me mensuel c i n q  ans plus  tô t .  

Cependant, ces  développements prennent du re ta rd  par  rapport  aux calen- 

d r i e r s  prévus par  la Loi, comme l e  souligneront LAÇXY e t  GAGNEUX (2) : 

r e t a r d  dans l ' é labora t ion  de l a  règlementation de l ' a c c e s s i b i l i t é .  avec l a  

parution du décret  concernant l e s  bâtiments d *habi tat ion c o l l e c t i f s  neufs 

seulement cinq ans  après l a  promulgation de l a  Loi d 'or ientat ion ; re ta rd  

aussi  dans la mise en application du d i s p o s i t i f  e t  notamment dans 

l ' i n s t a l l a t i o n  des commissions départementales d ' a c c e s s i b i l i t é .  

La synthèse (3) de l ' a c t i v i t é  de ces  commissions, dont il s e r a  question 

plus avant,  s ignale  l e  re ta rd  p r i s ,  non seulement dans l a  créat ion des 

d i t e s  canmissions (e f fec t ive  dans c e r t a i n s  départenients seulement en 

( 1 )  La différence en t re  l e s  procédures des deux enquetes ne permet pas, en 
f a i t ,  de comparer l e s  résu l ta t s .  Mais, en l 'occurrence c e t t e  diffkrence 
e s t  s i g n i f i c a t i v e  de l ' importante transformation de l ' o b j e t  ; un 
élément par a i l l e u r s  in té ressan t  : Lorient e s t  c lassé  B e  sur 143 
v i l l e s  avec une note d ' access ib i l i t é  de 2 sur  10. S ' i l  ne s ' a g i t  pas  
d 'une e r reur ,  l e  voeu de "Que Choisir ?", exprimé en 1977, se  trouve 
exaucé (c f .  p. 43). 

( 2 )  LASRY (S . ) ,  GAGNEUX ( M . ) .  Bilan de l a  po l i t ique  menée en faveur des 
personnes handicapées.- Rapport au Ministre de l a  So l idar i t é  Nationale, 
1982, p. 141-145. 

( 3 )  Synthèse des b i lans  demandés aux Commissaires de l a  République. 
Accessibi l i té  de l a  c i  t é  aux personnes handicapées. Ministère des 
Affaires Sociales  e t  de l a  So l idar i t é  Nationale, Août 1983, 40 p. 



1982) ,mais aussi  dans l ' app l ica t ion  des disposi t ions r e l a t i v e s  à 

1 ' adaptation des équipements publics aux personnes handicapées. One 

s t a t i s t i q u e  r é a l i s é e  à c e t t e  occasion sur 33 départements é t a b l i s s a i t  que 

50 96 des v i l l e s  environ (sur  422 v i l l e s  de 5.000 habi tants  e t  plus  sur  153 

v i l l e s  de 10.000 hab i tan t s  e t  plus)  avaient  é t a b l i  des plans d'adaptation 

de l a  v o i r i e  (90 v i l l e s  au t o t a l )  ai engagé des travaux (175 v i l l e s  au 

t o t a l ) .  Par a i l l e u r s ,  su r  3.325 bâtiments publ ics  appartenant & des 

c o l l e c t i v i t é s  pub1 iques , recensés dans 15 départements. 41,s % avaient é t é  

c lassés  accessibles ,  42 % adaptables, 16.5 % non adaptables. 

Cm données témoignaient a i n s i  de l'enclenchement r é e l  du processus 

d laccess ib i l i sa t ion ,  définitivement s o r t i  du cadre r e s t r e i n t  des v i l l e s  

exemplaires. 

En même temps, e l l e s  confirmaient l a  lenteur  de l ' app l ica t ion  du d i s p o s i t i f  

par  rapport  au calendrier  p&vu e t  l ' insuf f i sance  des r é a l i s a t i o n s  en 

regard des a t t e n t e s  soc ia les ,  l e s  b a r r i è r e s  a rch i tec tura les ,  poursuivant 

encore l e u r  règne s u r  l a  ifajeure p a r t i e  de l'environnement bê t i .  E l l e s  

révé la ien t  mieux a u s s i  l'ampleur des o b j e c t i f s  fix6s. Ainsi dans le  cadre 

de l a  synthese c i t é e  ci-dessus, on évaluai t  B 20.000 ( sur  40 il 50.000) l e  

nombre d ' i n s t a l l a t i o n s  ouvertes au public e t  appartenant aux personnes 

publiques qui r e s t a i e n t  à access ib i l i se r  sur  l e  t e r r i t o i r e  national.  Au 

niveau de la vo i r ie ,  par exemple, dans une v i l l e  comme Par i s ,  40.000 

abaissements de t r o t t o i r s  é t a i e n t  à réa l i se r .  

S i  la Loi a joué un f i l e  primordial dans l ' g l a n  donné & l 'acces- 

s i b i  l i s a t i  on du cadre bSt i ,  les premiers développements de I* acces- 

s i b i l i t é  a t t i r e n t  l ' a t t e n t i o n  sur  l a  v a r i a b i l i t é  du degr4 e t  des 

modalités de mise en appl icat ion des d i spos i t ions  pSvues,  comme des 

expérimentations loca les  qui l e s  wit précédées, en fonction des 

i n i t i a t i v e s  des acteurs ,  de l e u r s  représentat ions du probleme, du coût 

des opérations e t  des moyens de financement. C'est une mul t ip l ic i t é  de 

fac teurs  qui conditionnent a i n s i  l e  processus d ' access ib i l i sa t ion .  



HILi62.2,B - ?'a Boa : 6largir le champ d'epplication et contrôler 

l'appli6aition de la &&ententation 

Pour favor i se r  l e  développement de l ' a c c e s s i b i l i t é .  t o u t  d'abord, 

c e r t a i n s  auteurs  on t  proposé ou revendiqué un élargissement du 

champ d 'appl icat ion,  FRAYSSE-CAZALIS (J. f (1982) (1  ). par 

exemple, proposait de f a i r e  en t re r  dans l a  l ég i s la t ion  l e s  

établissements privés anciens, l e s  v i l l ages  de vacances en 

maisons individuel les ,  l e s  parcs  r é s i d e n t i e l s  de l o i s i r s ,  l e s  

campings pour l e u r s  s a n i t a i r e s  e t  l e u r s  divers e s  i n s t a l l a t i o n s ,  

les maismm indivïbf8es (21, e t  les lieur dca travail. S i  

l 'é largissement  du champ d 'appl icat ion e s t  souhaité par l e s  

associat ions de personnes handicapées, celles-ci demandent 

sur tou t ,  prioritairement. une bonne appl icat ion de l a  l ég i s la t ion  

existarite.  Le Comité de Liaison pour l ' I n s e r t i o n  des Personnes 

Handicapées ou Dépendantes dans l a  V i l l e  e t  l 'Habi ta t ,  composé de 

représentants dfassociat ions.  d 'é lus  locaux e t  de professionnels 

a émis des propositions ( 3 )  dans ce sens : 

- f a c i l i t e r  l 'adaptat ion des logements occupés par  des personnes 

handicapées en am&iorant l e  système des a ides  financières 

prévues ; 

- c o d i f i e r  e t  améliorer techniquement l e  décret (78-109) 

concernant l e s  établissements neufs recevant du public ; 

- é l a q i r  l e  champ d'application du décret  (78-1167) concernant 

1 e s  établissements anciens recevant du public  e t ,  notamrnen t, 

''en étendre l ' app l ica t ion  à c e r t a i n s  E.R.P. pr ivés tels que 

dispensaires ,  P . I . 1 ,  Médecine du Travail,  C.A.F., Sécuri té  

Sociale, Centres Sociaux'. sociaux-culturels,  s a l l e  de 

spectacles  e t  de sports ,  Ecoles privées. Centres Commerciaux, 

Grandes Surfaces, Banques (4) ; 

(1) FRAYSSE-CAZALIS ( J . ) .  Accessibi l i té  des t ransports  e t  de l a  v i l l e  aux 

personnes handicapbs .- Rapport au Premier Ministre, 1982. 

(2)  Cmst ru i tes  par des wconstructeurs-vendeursu. 

(3)  Comité de Liaison pour l ' i n s e r t i o n  des Personnes Handicapées ou 

Dépendantes dans la Ville  e t  l 'Habi tat .  Réunion plénière  du 3 mai 1984. 

( 4 )  idem page jaune no 7. 



L'application des mesures l é g i s l a t i v e s  const i tue naturellement un 

point-clé du développement de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  Les propositions 

pour renforcer c e t t e  appl icat ion on t  souvent é t é  f a i t e s  pour l a  

rendre plus  i n c i t a t i v e ,  notamment par  des mesures f inancières  ou 

administratives (PRIGENT (M.A.) (1)  ou/et plus eff icace en 

prévoyant un contrôle  a p r i o r i  (PRIGENT (M.A.) ( I f ,  FRAISSE- 

CAZALYS (J.) (2 ) .  

Le problème se pose de manière t r è s  d i f fé ren te  selon q u ' i l  s'agit 

de constructions neuves ou d t i n s t a l l a t i o n s  anciennes. 

En principe l e s  mesures prévues concernant l e s  i n s t a l l a t i o n s  

neuves ouvertes au public (décret  du l e r  f é v r i e r  1978). l e s  

i n s t a l l a t i o n s  ex i s tan tes  ouvertes au public (décret  du 9 décembre 

1978), f es bâtiments c o l l e c t i f s  neufs d 'habi tat ion (décret du 4 

août 1980) doivent obligatoirement ê t r e  appliquées t e l l e s  

q u ' e l l e s  sont déf in ies  techniquement par l e s  a r r ê t é s  du 25 

janvier 1979 e t  du 24 décembre 1980. 

Les règ les  qui  déf in i ssen t  l e s  condit ions d ' access ib i l i t é  e t  

d ' u t i l i s a b i l i t é  des bâtiments d 'habi tat ion e t  des bâtiments 

publ ics  cons t i tuen t  des regles de construct ion qui s'imposent aux 

maîtres d'ouvrage, à l eurs  a rch i tec tes ,  à l e u r s  entrepreneurs. 

Mais l eur  c o n t d l e  ne conditionne pas tou te fo i s  l ' o c t r o i  du 

permis de construire ,  celui-ci reposant s t r ic tement  sur  l e  

respect  des règles  d'urbanisme depuis l a  Loi du 30 décembre 1967. 

L'absence de p r i s e  en compte de l ' a c c e s s i b i l i t é  expose par 

contre ,  depuis 1985 (3) l e s  constnicteurs  aux sanctions pénales 

prévues aux a r t i c l e s  L 152-1 à L 152-10 (3 )  du code de l a  

construction e t  de I lhab i ta t ion  : interrupt ion des travaux, 

amendes de 1.500 à 300.000 F. augpentées en c a s  de récidive,  

démolition des travaux, r e t r a i t  du permis de construire .  .. 
(1 )  PRIGENT (M.A.) L 'access ib i l i t é  de l a  c i t é  pour l e s  personnes à mobilité 

réduite. Chronique de légis lat ion.-  in Les Cahiers du CTNERHI, no 16, 
octobre-décembre 1981, p. 31-35. 

(2) FRAISSE-CASALYS (J.) Accessibi l i té  des t ranspor t s  e t  de l a  v i l l e  aux 
persannes handicapées .- Rapport au Premier Ministre, 1982. 

(3 )  Depuis l a  Loi no 85-729 du 18 j u i l l e t  1985 r e l a t i v e  à l a  déf in i t ion  e t  
Ci l a  mise en oeuvre du principe d'aménagement. 



L ' a r t i c l e  L 152-1 prévoit que l e s  in f rac t ions  peuvent ê t r e  

constatées "par tous l e s  o f f i c i e r s  ou agents de pol ice jud ic ia i re  

a i n s i  que par tous l e s  fonct ionmires  e t  agents de 1 ' E t a t  e t  des 

c o l l e c t i v i t é s  publiques commissionnés à c e t  e f f e t  p a r  le maire ou 

l e  minis tre  chargé de l a  construct ion e t  de l ' hab i ta t ion  suivant 

l ' a u t o r i t é  dont ils relèvent  et  assermentés. .." 

Ce d i s p c e i t i f  récent a é t é  préféré  à l ' i n s e r t i o n  d i rec te  des 

mesures d ' a c c e s s i b i l i t é  dans l e  code de l'urbanisme de manière à 

ne pas toucher au principe de l a  séparation des deux codes (1 ) .  

Il semble avoir apporté un moyen d ' intervent ion aux associat ions 

de personnes handicapées qui peuvent désormais dénoncer l e s  

ouvrages non-conformes, poursuivre l e s  constructeurs en just ice 

e t  gagner ( 2 ) .  Son adoption e s t  tou te fo i s  t rop récente pour s e  

p rê te r  d 'ores  e t  déjà  B une évaluation. 

S i  l a  question du contrôle a susc i té  bien des réflexions, par 

contre  l e s  p o s s i b i l i t é s  de dérogation prévues ne semblent pas 

avoir  const i tué un problème, sinon en f a i s a n t  rebondir l e s  

interrogat ions concernant l e  respec t  de l a  règlementation e t  en 

contribuant a i n s i  à l 'adoption du système de sanctions plus 

sévères que nous avons évoqué ci-dessus. 

La p o s s i b i l i t é  pour l e s  constructeurs d 'obtenir  une dérogation 

exceptionnelle à l ' ob l iga t ion  d ' a c c e s s i b i l i t é  tant  dans l e  

domaine des bstiments c o l l e c t i f s  d 'habi tat ion neufs (3 )  que dans 

:1) Réponse de Pl. l e  Ministre de l'Urbanisme, du Logement e t  des  Transports 

à une question é c r i t e  de M. G i l l es  CHARPENTIER, 9 décembre 1985. 

(2) Faire  Face - Accessibi l i t6  : un procès gagné par 1'A.P.F. in Faire 
Face, no 425, juin 1986, p. 15. - 

(3 )  Décret no 86-637 du 4 août 1980. Accessibi l i té  aux personnes handi- 

capées à mobilité rédu i t s  des batiments d'habitation c o l l e c t i f s  neufs 

e t  des logements q u ' i l s  contiennent, a r t i c l e  4. 



l e s  i n s t a l l a t i o n s  neuves ouvertes au public (1 )  é t a i t  prévue par  

l e s  décrets  correspondants ( 1 )  (21, notament ,  lorsque l e s  

ca rac té r i s t iques  du t e r r a i n  où l a  présence de constmctions 

ex i s tan tes  pouvaient f a i r e  obstacle A son application. La 

',synthèse des bi lans demandés aux commissaires de l a  république" 

( 3 )  montre que c e t t e  p o s s i b i l i t é ,  examinée par  l e s  p r é f e t s  après 

consul tat ion des commissions départementales d ' a c c e s s i b i l i t é ,  

semble, en f a i t ,  avoir é t é  t r è s  peu u t i l i s é e  (en 3 ans, 37 

départements sur  74 avaient eu à s t a t u e r  sur 118 demandes de 

dérogations). D'où d ' a i l l e u r s  c e t t e  interrogat ion : devait-on 

in te rpré te r  c e s  données comme s ign i f ica t ives  d'une bonne 

appl icat ion de l a  règlementation ou, au cont ra i re ,  de sa 

négligence par des constructeurs  insuffisamment s e n s i b i l i s é s  e t  

contrôlés  ? (3 ) .  

La seconde in te rpré ta t ion  e s t  apparue plus vraisemblable, en 

p a r t i c u l i e r ,  aux associat ions de personnes handicapées e t  c e c i  a 

posé l e  problème de l a  pertinence cies missions confiées aux 

Canmissions départementales d ' a c c e s s i b i l i t é  : 

- mission d'examen de dérogations : e l l e  supposait l e  respec t  de 

l a  règlementation par l e s  cons tmcteurs  e t  donc aussi  un 

contrôle  suf f i san t  de ce respect.  Nous venons de voir  qu'en 

l 'absence d '  un t e l  contrôle ,  c e t t e  mission pouvait devenir 

dér i so i re  ; 

- mission de consultation ( 4 )  sur  l e s  adaptations des ins ta l -  

l a t i o n s  ex i s tan tes  : e l l e  supposait que l e s  c o l l e c t i v i t é s  ou 

établissements publics prennent l e s  i n i t i a t i v e s  prévues par 

( 1 )  Décret no 78-109 du l e r  févr ie r  1978. Mesures destinées à rendre 
accessibles  aux personnes handicapées à mobilité rédui te  l e s  ins ta l -  
l a t i o n s  neuves ouvertes ail public, a r t i c l e  6. 

( 2 )  Décret no 86-637 chi 4 août 1980. Accessibi l i té  aux personnes handi- 
capées à mobilité rédu i te  des bâtiments d 'habi tat ion c o l l e c t i f s  neufs 
e t  des logements q i i ' i l s  contiennent, a r t i c l e  4. 

(3)  Synthèse des bi lans demandés aux Commissaires de l a  République. 
Accessibi l i té  de l a  c i  t é  aux personnes handicqées ,  août 1983, 40 p. 

( 4 )  E l le  commençait seiiLement à se développer au moment de l ' é labora t ion  de 
l a  synthèse des bi lans départementaux : 11 commissions seulement sur 79 
en f a i s a i e n t  é t a t .  Synthèse des bi lans demandés aux Commissaires de l a  
République, août 1983, p. 22-23. 



l a  Loi. Là encore, comme au niveau de s a  mission précédente, 

son a c t i v i t é  reposai t  sur  des dynamiques externes. Or, dans l e  

cas  des i n s t a l l a t i o n s  ex i s tan tes ,  l ' o b l i g a t i o n  d ' access ib i l i se r  

n ' é t a i t  a s s o r t i e  d'aucune sanction, l e s  dynamiques en question 

re leva ien t  entièrement du bon vouloir  des acteurs. Ceci posa i t  

l e  problème de leur  sens ib i l i sa t ion  préalable ,  de l eur  

inc i ta t ion .  

- Autres missions : sens ib i l i sa t ion ,  étude, etc..  . Celles-ci 

reposaient sur  l ' a c t i v i t é  propre des Commissions mais e l l e s  

n 'avaient  é t é  ins t i tuées  que t r è s  secondairement à c e t  e f f e t .  

Peu de Commissions (1). en f a i t ,  on t  engagé des act ions sur  ce 

plan. 

La synthèse des bi lans départementaux, en d é f i n i t i v e ,  outre  l e s  

informations fourni es (2 )  sur l e s  premiers développements de 

l ' a c c e s s i b i l i t é ,  a m i s  en lumière l e s  lacunes du d i s p o s i t i f  

règlementaire m i s  en place : insuff isance des procédures de 

contrôle ,  c'est-&-dire du caractère  contraignant de l a  Loi ; 

insiiffisance aussi  de l a  sens ib i l i sa t ion ,  e t  sans doute des aides 

f inancières ,  c 'est-a-dire du caractère  i n c i t a t i f  de l a  Loi. Ceci 

donnait une p a r t i c u l i è r e  importance aux i n i t i a t i v e s  des acteurs  

e t  a l a  àimension économique de l ' a c c e s s i b i l i t é  que nous 

aborderons successivement ci-après, d 'autant  plus que l e s  

Canmissions départementales d ' a c c e s s i b i l i t é  i n s t i t u é e s  par l e  

décret  du 16 septembre 1985 (3) ont  é t é  di luées dans l e s  

nouvelles Commissions consul tat ives  départementales de l a  

protection c i v i l e ,  de la  sécur i té  e t  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

( L )  Cinq départements sont c i t é s  dans l a  synthèse. Cf. référence ci-dessus. 

(2) C f .  p. 46-47. 

(3) Décret no 85-988 du 16 septembre 1985 r e l a t i f  à l a  Commission 

consu l ta t ive  départerrientale de l a  protection c i v i l e ,  de l a  sécur i té  e t  

de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  e t  aux Commissions départementales de sécur i té  pour 

Paris ,  l e s  Hauts-de-Seine, l a  Seine-Saint-Denis e t  l e  Val-de-Marne. 

Journal Off i c  i e l  20 septembre 1985. 



111.2.2.2 - Lee acteurs : initiatives et représentations 

La plupart des publications consacrées au développement de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  mettent en valeur l e  r61e actuel  ou po ten t ie l  des 

diverses catégories  d 'acteurs  concernées : 

- l e s  personnes handicapées e t  potentiellement l'ensemble des 

personnes à mobilité rédu i te  avec l e  groupe important des 

personnes âgées, en t a n t  que p61e d'information, de sensi- 

b i l i s a t i o n ,  de pression, de contrôle .  

- l e s  constructeurs : maîtres d'ouvrage, a rch i tec tes .  urbanistes ,  

entrepreneurs, ingénieurs des v i l l e s ,  techniciens,  e tc .  en t a n t  

que réa l i sa teurs .  

- l e s  responsables des c o l l e c t i v i t é s  e t  établissements publ ics ,  

élus e t  administrateurs en t a n t  que décideurs. 

Dans l e  cadre de notre  geconde p a r t i e ,  nous avons montré comment, 

au niveau nat ional ,  l 'adopt ion de l a  l é g i s l a t i o n  de l 'acces-  

s i b i l i t é  pouvait s e  comprendre comme l e  produit d' un mouvement 

p a r t i  de Sa réadaptation, e t  où l e s  associat ions de personnes 

handicapées avaient joué un r61e moteur pour s e n s i b i l i s e r  t a n t  

l e s  responsables po l i t iques  e t  admin is t ra t i f s  que l e s  bâ t i s seurs  

de 1' environnement. 

Au niveau loca l ,  on observe de mêm que l e s  progrès de l 'acces-  

s i b i l i t é  s e  sont  principalement manifestés l a  où l e  sec teur  de l a  

réadaptation ou/et ce lu i  des associat ions de personnes handi- 

capées avaient  pu e t  su c réer  une dynamique favorable. Lorient 

(1). par exemple, a é t é  sens ib i l i sée  par l e s  act ions d ' i n s e r t i o n  

(1) Lorient. i n  L ' inser t ion soc ia le  des personnes handicapées physiques à 

Bardeaux, Grenoble, Lorient. Centre National d'Art e t  de Culture 

Georges Panpidou, Centre de Création Indus t r ie l1  e ,  1981, p. 45-67. 



mises en place à p a r t i r  du Centre de rééducation e t  réadaptation 

fonct ionnel les  de Kerpape. L'Association pour 1' Insert ion 

Professionnelle e t  Sociale des handicapés ( A .  1 ,P ,$.M.) créée à 

p a r t i r  du Centre e t  l 'équipe de s u i t e  de c e l u i - c i  on t  amené l e s  

c o l i e c t i v i  t é s  et administrations loca les  3 s e  s e n t i r  concernées 

e t  à engager un processus d ' access ib i l i sa t ion  de La v i l l e  tou t  à 

fait remarquable t an t  au niveau de l a  vo i r ie ,  des bgt imenb 

communaux que des t ransports  (1). A Bordeaux f 21, 1' Association 

Française contre l a  Myopathie A L'Association des 

Paralysés de France (A.P.F.1, l ' I n s t i t u t  dSEducation Motrice de 

Valence, ont f a i t  pression sur l a  communauté urbaine pour obtenir  

l e s  premières réa l i sa t ions .  A p a r t i r  de c e t t e  s e n s i b i l i s a t i o n ,  l a  

communauté urbaine a t r a i t é  l e  problème de manière systématique 

e t  cohérente en confiant au Centre d'études tachniques de 

I1&uipement de Bordeaux l e  soin de d é f i n i r  une po l i t ique  

d'accessibif i sa t ion ,  en concertation avec l e s  associat ions 

regcoupées dans un comité de l i a i s o n  inter-handicap, A Saint- 

Wzai re ,  l a  tenue des premiers Jeux pré-olympiques pour 

handicapés physiques en 1976 permit à 1'Association sport ive pour 

handicapés physiques de l a  v i l l e ,  de s e n s i b i l i s e r  l a  municipalité 

à l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  d ' i n i t i e r  l e s  r é a l i s a t i o n s  ( 3 ) .  A Parthenay, 

l e s  responsables e t  l e s  résidents  d'un foyer d'hébergement ont 

organisé une la rge  campagne d'information de l a  v i l l e  avec 

1 'appui d'un centre  aéré : une enqugte s u r  l ' a c c e s s i b i l i t é  menée 

par l e s  enfants  de ce cen t re ,  l e s  jeux éduca t i f s  q u i  l eur  fu ren t  

proposés s u r  ce thème, l e s  exposi t ions organisdes avec eux, s e  

r&vélèrent const i tuer  un excel lent  support mobilisateur non 

seulement de l a  mairie, mais de l'ensemble de l a  v i l l e  e t  y 

compris de l a  presçe &gionale, t o u t  c e c i  d6buchant sur des 

r é a l i s a t i o n s  concrètes s ign i f ica t ives  (41. 

( 1 )  C f .  annexe, l e  d é t a i l .  
(2 )  Cf. L ' inser t ion  soc ia le  des personnes handicapées physiques. C f .  page 

précédente, p. 8-21. 
(3) HAMûN (Janine) Un p e t i t  guide qui s u i t  son chemin,- in  Habitat e t  v i e  

soc ia le  : La v i l l e  obstacle ,  no 22, Janvier-février 1978, p. 45-48. 
f4 f  LETERRI W (P. ) L'access ib i l i t é ,  e l l e  conditionne tou tes  les a c t i v i t é s  

des handicapés. i n  Faire  Face, nov. 1984, no 407, p. 19-27. 



Dans tous ces  cas ,  les  professionnels de l ' a c t i o n  médico-sociale 

ou/et les  associat ions de personnes handicapées ont  joué un r 6 l e  

m t e u r  de sens ib i l i sa t ion ,  généralement en u t i l i s a n t  l 'argu- 

mentation u t i l i s é e  au plan nat ional  pour f a i r e  passer lqacces -  

s i b i l i  t é  dans l a  Loi : A propos de l 'expérience de Parthenay, 

LETFRRIER (P.) (1) remarque, par exemple : " les  responsables du 

foyer surent  présenter l e s  pmblèmes de façon B démontrer que 

l ' a c c e s s i b i l i t é  concerne non seulement l e s  personnes handicapées 

mais aussi  l e s  personnes du troisième âge, les  mères de famil le  

poussant des landaus, l e s  inval ides temporaires e t  l e s  enfants4'. 

Au niveau des v i l l e s  nouvelles, c ' e s t  souvent auss i  l ' a c t i o n  des 

Associations de personnes handicapées qui s i e s t  révélée l e  p lus  

souvent déterminante en s ' i n s é r a n t  par fo i s  dans l e  cadre des 

po l i t iques  de concertation mises en place par l e s  é lus  comme à 

C r é t e i l  (21, ou MefunSénart ( 3 ) .  Pour PINEL (D.) (31, les v i l l e s  

nouvelles s o r t i e s  de t e r r e  au début des années 70 n'ont  

malheureceetnent pris conscience du probleme que cinq ans plus 

t a rd ,  l e s  Etablissements Publics d'Aménagement, essayant 

d'intégver, B p a r t i r  de l à ,  l a  not ion d ' a c c e s s i b i l i t é  sous l a  

pression des Associations, 

Cependant, l ' a c t i o n  des Associations n 'apparaî t  pas systéma- 

tiquement marquer l e  départ d'un processus local. d'acces- 

s i b i l i s a t i o n .  Il ex is te ,  en e f f e t ,  désormais ce qu'on peut  

appeler l e  c e r c l e  des i n i t i é s  (4) en pas i t ion  de jouer un r ô l e  

particuli$rement important en l a  matiere. Dans ce cadre, un c a s  

p a r t i c u l i e r  apparaî t ,  lorsque l ' i n i t i é  en question e s t  justement 

(1) LETFRRIER (P. ) L'accessibi l  i t 6 ,  e l l e  conditionne toutes  l e s  a c t i v i t é s  
des handicapés. i n  Faire  Face, nov. 1984, no 407, p. 19-27. 
Cf. aussi  Prospective sur 1 ' a c c e s s i b i l i t é  - une expérience Parthenay 
1983-1984. "A.P. F. " , Foyer Gabrielle Bordier, Parthenay , 53 p. 

(2) CRETEIL, pour une v i l l e  accessible, 1982, 24 p. 
(3) PINEL (D.) Vil les  nouvelles : un e s s a i  à transformer, in  Revue de 

l ' h a b i t a t  s o c i a i ,  no 68, nov. 1981, p. 52-54. 
Voir acss i  CRESSON-STEINAUER (G. ) Accessibi l i té  e t  in tégra t ion  sociale .  
A p a r a î t r e  CTNERHI, 185 p. 
L'auteur observe l e  mênr? phénomène à Villeneuve d'Asc. 

(4)  Notion in t rodui te  par E. GOFFWN, Stigmate, Bris, Editions de Minuit, 
1975 



une personne handicapée qui occupe une place importante au niveau 

décisionnel.  L'expérience de Grenoble, où l e  Maire-Adjoint de 

l'époque, lui-même handicapé, a é t é  à l ' o r i g i n e  du mouvement, en 

const i tue une bonne i l l u s t r a t i o n .  Cette v i l l e  s ' e s t  a ins i  t r è s  

v i t e  a t tachée à ce que l ' e space  urbain s o i t  access ib i l i sé  ( 1 ) .  

LARIVIERE (J.) (21, en 1975. s 'exprimait  a i n s i  : "On s ' a p e r ç o i t  

que l e s  réa l i sa t ions  spécifiques aux handicapés sont  u t i l i s é e s  

par de nombreux au t res  usagers. Par exemple, l e  programme 

d'aménagement des bordures de t r o t t o i r s  a s u s c i t é  l 'approbation 

massive des meres de famil le  promenant l e u r s  bébés". "La volonté 

de l a  municipalité e s t  de mieux aménager l a  v i l l e  pour tous. A 

Grenoble, nous affirmons que les, problèmes d'aménagement de l a  

v i l l e  pour l a  rendre accessible  aux handicapés physiques, c ' e s t  

finalement o f f r i r  une meilleure qua l i t é  de l a  v i e  pour tous l e s  

Grenoblois, dans tous l e s  cas. du plus c r i t i q u e  au plus simple". 

(2 ) .  L 'accessibi l isat ion dans c e t t e  v i l l e  se  t rouvai t  bien 

lancée ! HERBIN (R.) ( 3 ) ,  un urbaniste-architecte qui a également 

joué un grand &le dans l a  diffusion des idées e t  l e s  r é a l i -  

sa t ions  en faveur de l ' a c c e s s i b i l i t é  fourn issa i t ,  en 1981, les 

repsres  du b r i l l a n t  b i lan  Grenoblois, notamment un parc de 200 

logements adaptables e t  de 100 logements adaptés, construction 

d'équipements publics adaptés. aménagement des accès B cer ta ins  

é d i f i c e s  publ ics ,  aménagement de près  de 40 km de cheminements 

adaptés en plus  de 15 km de voies piétonnes accessibles ,  etc.. 

e t c .  .. (4). 

(1 )  Grenoble. i n  L ' inser t ion soc ia le  des personnes handicapées physiques. 
Cf. p. 23-44. 

(2 )  LARIVIERE (J.) Maire-adjoint de Grenoble. Améliorer l a  qua l i t é  de l a  
vie ,  améliorer l a  q i a l i t é  de l a  v i l l e .  i n  Habitat e t  v i e  soc ia le  - L a  
v i l l e  obstacle ,  no 22, janvier-février 1978, p. 52. 

(3)  HERBIN (R.) Handicapés physiques e t  espace construi t .  Unité Pedagogique 
d'Architecture de Grenoble. Année 1971-1972. Nous sommes tous des 
handicapés. In Habitat e t  v ie  soc ia le  - l a  v i l l e  obstacle ,  no 22, 
janvier-f évrier  1978, p. 22-24. 
L ' inser t ion des handicapés dans l a  v i e  urbaine. & Grenoble. 

(4) HERBIN (R.) Grenoble, une volonté d1intégrat ion.  in .  Revue de l S h a b i t a t  
soc ia l ,  no 68, nov. 1981, p. 42. 



Autre exemple du cas  de f igure considéré : l a  s e n s i b i l i s a t i o n  de 

1' Etabl i  ssement Public d' Aménagement de l a  Vi l le  nouvelle d'  Evry 

par l ' a r c h i t e c t e  GROSBOIS (D.) (1 ), important acteur  également 

dans l e  domaine de l ' a c c e s s i b i l i t é  (2 ) .  I c i  l ' a r c h i t e c t e  s ' e s t  

m i s  à l a  place des handicapés : ,'Conscients d ' ê t r e  confrontés à 

un problème de mobilité imperceptible à ce lu i  qui n ' e s t  pas 

handicapé, nous avons décidé de nous déplacer en f a u t e u i l  

roulant.  C f e s t  d ' a i l l e u r s  l e  meilleur moyen d' ê t r e  s e n s i b i l i s é  

durant l a  conception e t  de con t rô le r  durant l 'exécution des 

travaux" (3) .  

Grenoble, Evry, deux v i l l e s  où l e s  i n i t i é s  ont lancé l e  mouvement 

mais t r è s  v i t e  en concertation ou avec l e  r e l a i s  des A s s c -  

c i a t ions .  LtA.P.F. dans ces  deux c a s  a joue e t  joue encore un 

r ô l e  e s s e n t i e l  en t a n t  que par tena i re  p r i v i l é g i é  de l a  v i l l e  à 

Grenoble, en t a n t  que partenaire  notamment ( 4 )  de l a  D.D.E. pour 

l'examen de permis de construire  dans l'Essonne ( 4 ) .  

Une f o i s  l e  processus d ' access ib i l i sa t ion  enclenché, il s ' a g i t  de 

l'accompagner dans l e  tanps e t  de s ' a ssure r  de sa qua l i t é  

technique, un "pe t i t  r ien" pouvant cons t i tuer  une bar r iè re  

infranchissable .  Là  encore, l e s  associat ions const i tuent  l e  

par tenaire  idéa l  pour l e s  concepteurs e t  l e s  r é a l i s a t e u r s  en s e  

montrant disponibles  e t  e f f icaces  pour remplir c e t t e  fonction. 

Par a i l l e u r s ,  depuis longtemps, l a  D.A.F.U. (Direction de 

l'Aménagement Fcmcier e t  de l'urbanisme) a contr ibué à crQer un 

savoir  f a i r e  technique à 1'6chelfe  loca le ,  en mettant au point  

(1) GROSBOIS (P.) Handicap physique e t  construction. Concevoir, adapter e t  
r a a l i s e r  pour tous  .- Ministère de l'urbanisme e t  du Logement. Editions 
du Moniteur, 1984, 264 p. 

( 2 )  Cf. PINEL (D.) V i l l e s  nouvelles : 'un e s s a i  à transformer. in  Revue de 
l ' h a b i t a t  s o c i a l ,  na 68, nov. 1981, p. 52-54. 

(3) GROSBOIS (L.) Une manière de penser l'urbanisme pour l e s  handicapés e t  
l e s  autres.- i n  Urbanisme, no 179/180, 1980, p. 61. 
Pa r  a i l l e u r s ,  1'A.P.F. a signé une convention avec l a  Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie Régionale Ile-de-France, qui p révoi t  sa  consul- 
t a t i o n  pour l'examen des dossiers  du permis de construire .  

(4) LETERRIER (P.) L'accessibif i t é  - e l l e  conditionne toutes  l e s  a c t i v i t é s  
des handicapés physiques.- i n  Faire Face, nov. 1984, no 407, p. 23-24. 

( 4 )  Suivant en c e l a  l 'expérience déjà réa l i sée  dans l e s  Pyrénées 
Orientales. 



des moyens pédagogiques pour décrire  l e s  d i f f i c u l t é s  que 

rencontrent l e s  personnes handicapées (auss i  bien sur  l e  plan 

moteur que sensor ie l )  dans l e u r s  déplacements quotidiens e t  

présenter  l e s  procédures de concertation e t  l e s  solut ions 

techniques u t i l i s a b l e s  p u r  l e s  surmonter, t o u t  en soulignant 

l ' i d é e  fondamentale suivante : Ifce qui e s t  commode pour l a  

personne handicapée l ' e s t  également pour l a  mère poussant un 

landau, pour l a  personne chargée de paquets, pour chacun d ' en t re  

nowff .  En diffusant  les idées,  en fa i san t  connaltre l e s  

expériences réa l i sées ,  des personnal i tés  ac t ives  du Ministére de 

l'urbanisme e t  du Logement, t e l l e s  que SAINT-MARC (J .  ) (1 ), 

FLEURY (A.) (21, ARMENI (A) ( 3 )  ont énormément. contribué à 

st imuler  l e  développement de 1' access ib i l i t é  en sachant 

convaincre des responsables de v i l l e s ,  l e s  administrateurs, e t  

l e s  professions de l a  construction. 

Il apparar t  a i n s i  clairement, au t o t a l ,  que l e  processus d'acces- 

s i b i l i s a t i o n  a é t é  animé principalement par l e s  Associations de 

personnes handicapées, l e  secteur  de l a  "réadaptationf' et  par  ce 

que nous avons appelé l e  c e r c l e  des i n i t i é s .  en f a i s a n t  prévaloir  

l ' i n t é r ê t  g théra l  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  Mais paradoxalement, en 

apparence, l a  p r i se  de conscience de c e t  i n t é r ê t  par l e s  

catégories d 'acteurs  que l ' o n  cherche à s e n s i b i l i s e r  semble 

impliquer une mobilisation spécifique comme condition de base. 

C'est l à ,  peut-être, ce q u ' i l  faut  b ien  comprendre aujourd'hui,  

même si l ' ex i s tence  des d i s p o s i t i f s  l é g i s l a t i f s ,  l e s  avancées 

réa l i sées ,  l a  diffusion de l ' information par  de nombreuses 

publica.t;ions, créent  un c l h i a t  favorable aux nouvelles percées 

loca les  de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  

11) SAINT-MARC (J.) Vivre ensemble. in Habitat e t  v i e  sociale  - La v i l l e  
obstacle ,  na 22, janvier-février 1978, p. 33-35. 

(21 Cf. par exemple, son a r t i c l e  dans l a  Revue de l 'Habi ta t  Soc ia l ,  no 68, 
nov. 1981. 

(3) Cf. son intervention récente au Colloque de Rennes. 
ARmNI (A.)  Environnement e t  access ib i l i t é .  in  Ouvrons l a  v i l l e .  
Colloque regional  s u r  l e  thime de "L'accessibi l i té  e t  la pratique de L a  
v i l l e .  V i l l e s  de Rennes, C.T.N.E.R.H.I., 22-23 juin 1987, 151 p. 



Les 'lobs t ac les"  précisément proviennent, dlabord, bien souvent, 

de l a  d i f f i c u l t é  pour l e s  associat ions de cons t i tuer  des fo rces  

l o c a l e s  suf f i san tes  partout.  Absentes ou faiblement représen tées ,  

e l l e s  n'ont guère de chances de se  f a i r e  entendre par  les 

municipalités. Lorsqusel les  e x i s t e n t ,  par  a i l l e u r s ,  il ne leur  

e s t  pas toujours a i s é  de f a i r e  aboutir  l eurs  propositions. 

En premier l i e u ,  l a  représentat ion du problème des personnes 

handicapées en termes d ' ass i s tance  e t  non en termes d ' in tégra t ion  

appara î t  a l o r s  cons t i tuer  une b a r r i  è r e  bien prégnante encore, 

mais désormais, nous semble-t-il, f r a g i l i s é e  dans s e s  bases, par  

l e s  décompositions successives que l u i  ont  f a i t  subir  mainta 

travaux de recherche (1) e t  tout  un courant d'expression 

favorable B l a  s o r t i e  des handicapes du ghe t to  e t  notamment du 

ghet to architecturalement construi t .  11 r e s t e ,  qu 'un t r a v a i l  

d'information e t  de s e n s i b i l i s a t i o n  demeure H ce niveau 

indispensable, l e s  expériences exemplaires montrant que leur  

point  de départ s e  s i t u e  B ce niveau. 

En second l i e u ,  se pose l e  problème du coût  des  o p k a t i o n s ,  des 

moyens de financement e t  plus largement c e l u i  de l a  dimension 

économique de 1' access ib i l i t6 .  

Dans l e s  publ icat ions,  l e s  aspects  économiques de l ' a c c e s s i b i l i t é  

sont l e  plus  souvent abordés sous l ' a n g l e  des coûts ,  des surcoûts 

e t  des moyens de financement. Cet abord pratique du problème 

apparat t  t r o p  é t r o i t  ca r  il s1av&re nécessaire de prendre en 

compte l e s  retombées économiques e t  soc ia les  de l ' a c c e s s i b i l i t 6 .  

S i  l 'approche économique in tègre  l e s  aspects  f inanciers ,  e l l e  ne 

peut pour ê t r e  pert inente  que l e s  déborder t r è s  largement. 

(1 ) C f .  notamment CTNERWI Vivre ensemble. Les b a r r i a r e s  psycho-soc $0- 

logiques à l ' in tégra t ion .  Publicat ions dii CTNERHI , sept.1982. 231p. 



- En c e  qui concerne l e  coût  ou l e  surcofit des  travaux, on 

sait qu'une différence importante e s t  Z$ f a i r e  selon q u ' i l  

s'agit de rendre accessible  une construction dès l e  s taüe  

àu p m j e t  OU d ' introduire  l ' a c c e s s i b i l i t é  dans un cadre 

déjà  bâ t i .  Dans le premier cas ,  on par le  g&éralement de 

srarcoçit, an l e  s i t u a n t  par rapport au coat t o t a l  des 

travaux e t  on L'estime en moyenne comme é t a n t  inf6rieur  au 

coOt de l f a c c e s s i t r t l i t &  r h l i s é e  dana l'aprés-coup. 

L e  surcodt et l a  coût  peuvent var ie r  aesez sensiblement 

selon l e s  contextes archi tecturaux et/ou environnementaux 

dans lesquels  s e  si tuent l e s  opérations d 'acceseibi l  i t é  , 
Cm l e s  s i t u e  p6nBralement dans une fourchet te  de O % B 

5 X ,  a l l a n t  par fo i s  jusqu" 10 %. 

- en ce q u i  concerne l e s  logements, diverses  études sur les 

surcodta ou coûts entrainés par  l eur  adaptat ion aux 

besoins deri perrsonnes handicapées peuvent être c i t é e s  : 

O une étude confiée ?a L'A.L.G.1. (1 )  par  l e  Ministare de 

II'Epulpement w 197û-71 e t  r é a l i s é e  pas des a rch i tec tes  

sur neuf opérations B caractère  s o c i a l  d'adaptation 

concernant 87 appartemnta (do FT ou F5) é t a b l i t  B 

l*époque une fourchette de surcobt de 1.900 F.- 

5.000 F f 2 )  par uni t é  de logement lorsque 1' adaptation 

é t a i t  intsrvenue aprés l 'é tabl issement  des plans 

i n i t i a u x  e t  un surcofit nul  l o r s q u l e l l e  a v a i t  été pens&e 

d'emblée. 

(1) Association pour le Logement du Grands Infirmes ( A . L . G . I . )  D E S S E R T I N E  

(A. ), SALOMON (E.) arch i tec te ,  SCHOELLER (B.) arch i tec te .  Etude sur  l e  

coût des logements adaptQs aux besoins des handicapés moteurs.- 

I i n i s t é r e  de l'Muipement, 19n, 24 p. 

(2) Fourchette très proche d'une fourchette déja  é t a b l i e  dans une ktude 

antirrieure de 1'A.L.G.I .  



3AUER (E.) (1 )  du Service des Etudes Economiques e t  des 

Programmes à l a  Direction du Plan, dans un t r a v a i l  

r é e l i s é  pour l a  Société Centrale Immobilière de l a  

Caisse des ~ é p 6 t s  e t  Consignations, f a i s a n t  é t a t  en 1975 

d'un surcoût o s c i l l a n t  en t re  O e t  1.790.16 F. par 

logement pour deux opérations effectuées à l 'époque (2 ) .  

O l ' é t u d e  approfondie r é a l i s é e  par l e  groupe de t r a v a i l  

in te rmin is té r ie l  sur l e s  logements des handicapés 

m t e u r s  "Nonnes e t  coûts" en 1973 (3). a é t a b l i  des 

fourchet tes  des surcoûts p a ~  rapport au prix-batiient 

( auquel viennent s ' a jou te r  l e s  honoraires des archi- 

t e c t e s  e t  techniciens e t  l a  charge foncière)  : surcoût 

nul pour l 'adaptat ion des accès à l'immeuble sauf cas 

exceptionnel , si l e s  disposi t ions sont prévues à 

l ' o r i g i n e  de la conception du pro je t  ; l ' accès  au 

logement conduit B un surcoût ( l i é  B un ascenseur), 

variable  se lon  l e  nombre d 'é tages : 4.5 % à 17,6 % pour 

l e s  immeubles de 2 étages,  0 ,9  % A 4.5 % pour l e s  

immeubles de 5 étages, O % pour l e s  immeubles de 7 

étages ; l e  surcoût l i é  à l 'auglnentation des surfaces du 

logement varie  selon l a  t a i l l e  : O à 5.1 % pour les 

studios,  O à 3,6 % p o u r  l e s  3 pièces,  O à 2.4 % pour l e s  

6 pièces. D'où c e t t e  conclusion e s s e n t i e l l e  du groupe de 

t r a v a i l  : "Il semble donc possible ,  sauf c a s  par t i -  

c u l i e r s ,  de généra l i se r  à l a  construct ion française l e s  

normes minimales déf in ies  pour rendre l e s  logements 

accessibles e t  adaptables aux handicapésw (4 1. 

(1) S. C. I .C. ,  MUER (E.) Logement des handicapes moteurs, S.C. E.C., 1975, 

88 P- 

(2) Respectivement à Rueil-Malmaison e t  à Sarcel les .  

(3) lRICHARD (M. ) , Ingknieur des Ponts-et-Chaussées, Président,  JAM80U ( ), 

Inggiieur E.S. E., Rapporteur. Groupe de t r a v a i l  in te rmin is té r ie l  sur  l e  

logement des handicapés moteurs "Normes e t  coûts". Rapport provisoire  

de synthèse, mai 1973, 43 p. 

( 4 )  Ecartant l a  solut ion d'une adaptation spécifique d'emblée aux 

handicapes. 



La p o l i t i q u e  d ' a d a p t a b i l i t é  d é f i n i e  depuis  e t  dont l e  

surcoût ,  comme nous venons de l e  v o i r ,  a v a i t  é t é  es t imé 

n u l  ou re la t ivement  négl igeable  dans l e s  immeubles de 

plus  de 4 é t ages ,  t o u t  en amél iorant  l a  q u a l i t é  de 

l ' h a b i t a t  pour tous  f a c i l i t e  l ' a d a p t a t i o n  éven tue l l e  aux 

besoins  p lus  spéc i f iques  des  personnes handicapées. 

Ce t t e  adapta t ion pour l a q u e l l e  des a i d e s  f inanc iè re s  

son t  prévues ( 1 )  y e s t  p lus  a i s é e  e t  nettement moins 

coûteuse généralement qu 'au  niveau du parc  de logements 

anciens .  

( 1 )  Primes d ' amé l io ra t ion  de l ' h a b i t a t ,  subvention dans l e  cad re  du 1 % 

pa t rona l ,  p r ê t s  e t  a i d e s  de l0A.L.G.I., dans l e  c a s  où l e  demandeur e s t  

p r o p r i é t a i r e  ; si l e  demandeur e s t  l o c a t a i r e  d 'un p a r t i c u l i e r ,  prime de 

l'Agence Nationale pour l 'Amélioration de l ' H a b i t a t ,  financement 

complémentaire dans l e  cadre  du 1 % si l'immeuble e s t  a n t é r i e u r  à 

1948 ; si l e  demandeur e s t  l o c a t a i r e  d ' un  Off ice  d'H.L.M., une p a r t i e  

des travaux peut  ê t r e  p r i s e  en charge dans l e  cad re  du Palulos  

ind iv idue l .  ( 1 )  

D ' au t r e s  p o s s i b i l i t é s  e x i s t e n t ,  par  a i l l e u r s ,  au niveau des  Caisses  de 

S é c u r i t é  Soc ia l e ,  des Caisses  d 'Al locat ions  Famil ia les ,  des Mair ies ,  

e t c .  (2 ) .  

Enfin lorsque l e s  personnes handicapées cons t ru i sen t ,  acquièrent  ou 

amél iorent  l e u r  logement ind iv idue l ,  l a  règlementation du 1 % en l e u r  

faveur permet de transformer un p r ê t  en subvention l o r s q u ' i l  s ' a g i t  de 

f inancer  l e s  t ravaux spéc i f iques  l i é s  au handicap proprement d i t  ( 1 ) .  

( 1 )  A.L.G.I .  Etude 1986, Aides f inanc iè re s ,  9 p. 

( 2 )  Centre de R6adaptation. Mulhouse. 

Handicap e t  aménagement du domicile. 28 janvi er - ler  f é v r i e r  1984, 

104 p .- Cf. p. 101-102. 



- en ce qui concerne l e s  surcoUts l i é s  à l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  

des i n s t a l l a t i o n s  neuves ouvertes au public, bâtiments 

publ ics  e t  v o i r i e s ,  on considère généralement q u ' i l s  sont  

nuls  ou t r è s  négligeables si l e s  disposi t ions 1 8  encore 

son t  prévues à l ' o r ig ine  des projets .  Essentiellement, l e  

surcoOt peut provenir de l a  pose d'un ascenseur. 

- l e  coût de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  des i n s t a l l a t i o n s  anciennes 

ouvertes au public var ie  fortement selon que l ' opéra t ion  

s ' e f fec tue  l o r s  de travaux de rénovation ou q u ' e l l e  e s t  

engagée de manière indépendante. Faible  ou n u l l e  dans l e  

p e m i e r  cas ,  e l l e  nécessi te  un engagement f inancier  plus  

ou moins notable dans l e  second. Ccmbien dépensent l e s  

v i l l e s  pour améliorer l ' a c c e s s i b i l i t é  ? Voici l a  réponse 

( 1 )  f a i t e  par  l e  Ministre de l a  Santé en 1979 à un 

Sénateur : "Le pr ix  de r e v i e n t  de chaque aménagement e s t  

très fortement l i é  B l a  conformation des l i eux  e t  au 

niveau de q r a l i t é  exigé. On a pu a i n s i  re lever  des cofits 

u n i t a i r e s  a l l a n t  de 400 F à 1.500 F. pour des abaissements 

de bordures de t r o t t o i r s ,  de 1.500 F & 20.000 F. pour des 

aménagements d'entrée des bâtiments publics.. .  

Le m n t a n t  annuel des c r é d i t s  consacrés B c e t t e  po l i t ique  

var ie  Bgalement largement d t  une v i l l e  à l ' a u t r e ,  suivant  

l e  rythme chois i  pour c e s  adaptations progt-essives. L w  

pol i t iques  l e s  plus dynamiques constatées  actuellement s e  

t radu isen t  par des d6penses annuelles (rapportées A une 

population de 100.000 habi tan t s ) ,  dont un ordre de 

pandeur  sch6matique s e r a i t  : 

- voi r ie  : 200.000 F./an - aménagement de bstiments : 

200.Q00 F./an, 

L'Etat peut  par t i c iper  B ces dépenses, notamment par  l a  

voie  &A Fonds d'aménagement urbain. . ." 

( 1 )  Citée dans Faire  Face, ne 344, 1979. 



Certaines v i l l e s  en intégrant  l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  de l a  

vo i r ie  aux travaux de réaménagements e t  d ' en t re t i en  ont  

réuss i  des performances économiques t r è s  i n t k e s s a n t e s .  

Ainsi, à Strasbourg, 437 abaissements de bordures de 

t r o t t o i r s  on t  é t é  r é a l i s é s  en deux ans (entre  décembre 

1978 e t  décembre 1980), essentiellement de c e t t e  manière 

avec seulement 50.000 F. d ' insc r ip t ian  budgétaire 

spécif ique,  a lors  qu'a Saint-Etienne l e  coot moyen d'un 

abaissement é t a i t  évalué à 5.000 F. en 1981 ( 1 ) .  

L'adaptation des i n s t a l l a t i o n s  ouvertes au public e s t  

particulièrement variable ,  mais réclame toujours des 

programmes de financement importants. Par exemple, 

Mulhouse a ch i f f ré ,  en 1980, à 1.000.000 F. l e s  

transformations nécessaires pour rendre, en p r i o r i  t é ,  

accessibles  : des écoles primaires, des gymnases, 1 es 

s a l l e s  de spor t s ,  l e s  centres  socio-culturels,  l e s  mille- 

clubs, l e s  cen t res  de cu ï tu re  e t  de l o i s i r s ,  l 'auberge de 

l a  jeunesse, l a  maison des associat ions,  l e s  W.C. publics 

(1) .  

La v i l l e  de Lorient, entre  1975, e t  1984 (2) a engagé des 

travaux sur ce plan pour un montant de 1.187.000 F. 

Le Fonds Spécial d'Aménagement Urbain peut par t i c iper  aux 

financements des travaux extér ieurs  e t  d'accès aux 

bâtiments, mais non aux travaux d'adaptations internes,  

pour lesquel les  des i n c i t a t i o n s  financières se ra ien t  

pourtant bien nécessaires. La Direction de l'urbanisme e t  

des Paysages contribue. à répondre à c e t t e  nécessi t é  dans 

l a  mesure de s e s  moyens. 

La synthèse des bi lans départementaux est imait  l e  coût 

nat ional  des travaux à r é a l i s e r  à terme (3) à 693 millions 

de francs (4 )  (base 1983), reposant a i n s i  l a  question de 

l a  coh&rence des programmations e t  des d i s p o s i t i f s  

f inanciers .  

(1) Ingénieurs des v i l l e s  de France, décembre 1981, no 282, p. 17. 
(2) Cf. annexe no 1. 
( 3 )  C'est-&-dire sur 15 ans. 
(4)  Sur l a  base de 20.000 F. par  i n s t a l l a t i o n .  



111.2.2.3.2 - Apports é c d q u s e  et sociaux db l*accessi- 

bilité 

S i  l ' a c c e s s i b i l i t é  a un coût,  e l l e  peut auss i  ê t r e  posée 

canme suscept ible  d'apporter des avantages économiques e t  

des progrès sociaux. 

- &a rstcnbëee éconodquss positives 

Il faut  considérer d'abord l ' e f f e t  de relance produit  par  

l e s  investissements en matière d ' access ib i l i t é ,  s ' ag i ssan t  

de plus du secteur  du bâtiment e t  des  travaux publics qui 

joue un r61e particulièrement important dans l ' a c t i v i t é  

économique. Ceci n ' e s t  sans doute pas négligeable en période 

de c r i s e .  

Ensuite, par l ' a c c e s s i b i l i t é  , l e s  personnes handicapées ont  

davantage accès aux marchés de consanmation, e t  donc 

encouragent l e  développement de l a  consommation dont un 

e f f e t  de relance peut égalenent ê t r e  attendu. 

- des  es*^ par l'accessibili8é 

En favorisant  l ' i n t é g r a t i o n  soc ia le  e t  professionnelle des 

personnes handicapées, er.fin l ' a c c e s s i b i l i t é  peut auss i  

certainement conduire à un allègement des dépenses sociales  

qui pèsent sur  l e  budget de 1 ' E t a t  e t  des c o l l e c t i v i t é s  

loca les ,  par diminution du nombre de pr i ses  en charge dans 

l e s  i n s t i t u t i o n s  spéc ia l i sées ,  notanunen t. 

- les apports sociaux de l'accessibilité 
L'access ib i l i t é  concerne d'abord l e s  personnes handicapées 

dont l e  nombre, tou t  en re levan t  d'une connaissance qui 

demeure approximative, semble représenter d'après de 

multiples est imations environ 10 % de l a  population (Enquête 

nationale sur  l a  santé  r é a l i s é e  par l'INSEE en 1981, publiée 

par l e  IGnistère  des Affaires Sociales) .  Ainsi déjà se  

trouvent r e l a t i v i s é s  l e s  coûts des travaux d ' a c c e s s i b i l i t é  

( in fé r ieur  ou égal à 10 %, au moins pour l e s  constructions 

nouvelles).  



On s a i t  a u s s i  que l ' a c c e s s i b i l i t é  répond aux besoins de 

mobilité d'une population beaucoup plus l a rge  : personnes 

âgées, jeunes enfants ,  femmes enceintes ,  femmes poussant des 

landaux, hommes e t  femmes poussant des  caddies, handicapés 

temporaires, e t c .  .. Diverses études démontrent d ' a i l l e u r s  

que l e s  d i f f i c u l t é s  de locomotion concernent une p a r t i e  

relativement importante de l a  population (Etude de MINAIRE 

en 1985 dans un v i l l age) .  En d ' au t res  termes, l 'acces- 

s i b i l i t é  a un apport non seuiement pour l e s  personnes 

handicapées, mais pour l e s  personnes à mobilité rédu i te  

(P.I.R. ). 

L'access ib i l i t é ,  par a i l l e u r s ,  apporte un mieux4t re  s o c i a l  

en permettant une l i b e r t é  de c i r c u l a t i o n  aux personnes 

handicapées, e t  plus généralement aux P.M.R. C'est a u s s i  

pour l e s  premières, l a  p o s s i b i l i t é  de powoair mieux chois i r  

un mode de v i e  e t  de pouvoir s ' i n t é g r e r  socialement. De c e  

po in t  de vue, l ' a c c e s s i b i l i t é  a une valeur inestimable. 

HT1.2.3 - Les apports bj- l'accessibilité aux personnes "handicapées" 

et son impact p~ychoeocial -- 

Dans l a  l i t t é r a t u r e ,  l ' a c c e s s i b i l i t é  e s t  presque toujours présentée 

cmme const i tuant  une condition de base de l ' in tégra t ion  des personnes 

handicapées physiques. C'est d ' a i l l e u r s  pour r é a l i s e r  c e t  ob jec t i f  

q u ' e l l e  a é t é  revendiquée comme une s u i t e  nécessaire e t  logique de la 

réadaptation a i n s i  que nous l 'avons i l l u s t r é  dans notre seconde 

par t i e .  

M a i s  j usqu ' i c i ,  on a p lu tô t ,  en f a i t ,  m i s  en évidence l e  poids néfas te  

des bar r iè res  a rch i tec tura les  que démontré l e  r 6 l e  p o s i t i f  de 

l ' a c c e s s i b i l i t é .  L'impact de celle-ci pour évident q u ' i l  puisse 

apparaî t re ,  n ' a  pu pratiquement encore ê t r e  que supposé, Il  f a i t  

l ' o b j e t  d 'hypothhes ,  mais il demeure d i f f i c i l e  à évaluer dans l a  

mesure où il implique nécessairement l ' ex i s tence  préalable de 

1' a c c e s s i b i l i t é  e t  d' une a c c e s s i b i l i t é  qui s o i t  réellement bien 

conçue. O r ,  l e s  l i e u x  accessibles  insérés  dans des ensembles qui l e  



soient  aussi  ne sont pas encore assez nombreux pour f a c i l i t e r  l ' é tude  

des appor t .  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  De plus,  un ce r ta in  temps semble 

nécessaire  pour apprécier l a  p a r t  qui peut revenir  à l ' a c c e s s i b i l i t é  

dans l e  processus d'  intégrat ion.  

C'est  donc sous la forme d'une dénonciation des bar r iè res  

a rch i tec tura les  canme fac teur  d'exclusion e t  de ségrégation, e t  plus 

généralement de l ' i n a c c e s s i b i l i t é  des divers  milieux de v i e  que s e  

présentent sur tout  l e s  discours à ce propos. 

Au niveau de l ' é c o l e ,  LECLERQ-BRUN (F.) (11, par exemple, au t ravers  

d'une enquête r é a l i s é e  sur  l e s  condit ions d ' in tégra t ion  individuel le  

de jeunes enfanta handicapés, a montré l e s  écue i l s  d'une t e l l e  

sco la r i sa t ion  r é a l i s é e  sans repenser l ' éco le ,  w i l l m t r a n t  

concrètement l e s  obstacles  pédagogiques, psychologiques, c u l t u r e l s ,  

mais a w s i  matér iels  e t  en p a r t i c u l i e r  archi tecturaux qui pers i s ten t .  

Nous-même. avons souligné l a  nécessi té  d ' access ib i l i se r  l ' é c o l e  non 

seulement pour l e s  jeunes handicapés moteurs mais a m s i  pour l e s  

jeunes handicapés sensoriels  de manière à favoriser  l e  processus 

d ' intégrat ion ( 2 ) .  

La revue Réadaptation, en consacrant plusieurs  numéros (3) à 

l ' a c c e s s i b i l i t é  des Uiiversi tés ,  a largement contribué, à mettre en 

évidence ce facteur  d'exclusion de l'enseignement secondaire qui pèse 

encore d ' a i l l e u r s  lourdement. 

(1 1 LECLERQ-BRUN (F. ) L'intégration des enfants handicapés au milieu 

s c o l a i r e  normal.- Thèse de médecine, 1979, 113 p. 

(2) SANCHEZ (J. ) L'intégrat ion des enfants e t  des  adul tes  handicapés. - 
CTNERHI, Etudes, 1983, p. 56, notamment. 

(3) Cf. en p a r t i c u l i e r  : L'accès des jeunes handicapés aux études 

supérieures.- Réadaptation. n e  284, novembre 1981. 



Au niveau de l 'emploi,  on a pu auss i  a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  sur  l e  

problème posé par  l ' i n a d a p t a b i l i t é  des postes de t r a v a i l ,  comme en 

témoignent divers  es recherches de type ergonomique dest inées à 

f a c i l i t e r  l ' i n t é g r a t i o n  professionnelle des personnes handicapées. ( 1 )  

Au niveau des t ransports ,  FLORES ( J  .L. ), BCURGEOIS ( O .  ), CHAIGNE 

(M.O.), CHERPIN (J.), MINAIRE (P.) ,  WEBER ( D . )  ( 2 )  ont  m i s  en évidence 

l e  dés i r  d ' in tégra t ion  exprimé par l e s  diminués physiques. 

DESSERTINE (A.) ( 3 )  a eu l 'occasion d'exposer comment, lorsque 

l ' i n t é g r a t i o n  devenait un ob jec t i f  p r i o r i t a i r e  de l ' a c t i o n  soc ia le ,  

l ' a c c e s s i b i l i t é  des t ransports  devenait une nécessi té  logique de 

l ' ac t ion .  

L t A . L . G . I .  (4)  a démontré que l e  problème du logement des personnes 

handicapées, e s s e n t i e l  en vue de s a  ré inser t ion  soc ia le ,  ne para i ssa i t  

vraiment devoir trouver une solut ion s a t i s f a i s a n t e  que dans l e  cadre 

d'une po l i t ique  d ' adap tab i l i t é  générale des logements e t  non plus dans 

ce lu i  d'une po l i t ique  de créat ion d'un parc l imi té  de logements 

adaptés, c e t t e  dernière, dorénavant abandonnée, comme nous l 'avons 

vu, présentant trop d'inconvénients : fréquentes inadéquations de 

l ' o f f r e ' e t  de l a  demande, regroupement e t  éloignement des logements 

adaptés, tendance à l'enfermement de la  personne handicapée, émergence 

de d i f f i c u l t é s  en cas de survenance d'un handicap dans une famil le  

donnée. 

( 1 )  - STIKER (H.S. 1 ,  CO-MANH-CUONG, LAMBERT (1  .) Recherche sur 
l 'améliorat ion des postes  de t r a v a i l  pour personnes handicapées en 
fau teu i l  roulant.- L.A.D.A.P.T., mars 1980, 63 p. 

- BOULESTEIX (J.I.)  Méthodologie pour analyser des postes de t r a v a i l  
pour amblyopes .- Pub1 ica t ions  CTNERHI , 26me-4ème tr imestre  1977, 
121 p. 

( 2 )  FLORES (J.L.), BOURGEOIS (O.), CHAIGNE (M.O.), CHERPIN ( J . ) ,  MINAIRE 
P .  ) WEBER (D.) Diminués physiques e t  t ranspor t s  c o l l e c t i f s  .- I .R .T . ,  
janvier 1977, 204 p. 

(3)  DESSERTINE (A, ) Theorical and methodological approach t o  t h e  t ransport  
problems perceived by e lder ly  and hmdicapped .- Loughborough University 
of Technology, 1979. p. 347-351. 

( 4 )  Association pour l e  Logement des Grands Infirmes. Choisir son logement, 
1981, 17 p. 



Dans toutes  ces  publications, e t  nous pourrions naturellement en c i t e r  

beaucoup d 'au t res  qui développent l e  même type de démarche. l e s  

bar r iè res  a rch i tec tura les ,  l ' i n a c c e s s i b i l i t é  des milieux de v i e ,  sont 

posées comme f r e i n s  à l'autonomie des personnes di tes handicapées. 

Ainsi, en même temps, s ' i n t r o d u i t  l ' m o t h è s e  selcn laquel le  

l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n ,  en supprimant précisément ces  bar r iè res ,  devra i t  

f a c i l i t e r  l l i n t & g a t i o n  physique mais aussi  fonctionnelle e t  sociale  

de personnes dont 1 ' autonomisation deviendrait par l à  possible. 

Au t r a v e r s  de notre  première p a r t i e ,  nous avons montré comment 

l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  c o n s t i t u a i t  une vér i t ab le  subversion des modèles 

du handicap e t  de l"nté@ation, cel le-ci  ne fonctionnant plus 

seulement selon un processus d'adaptation u n i l a t é r a l e  de 1' individu à 

l a  soc ié te  t e l l e  q u ' e l l e  e s t .  Par l à  même, l 'ancien i n f i m e  que l a  

réadaptation a v a i t  f a i t  nommer handicapé, s e  trouve à nouveau en 

pleine mutation, du f a i t  de l ' appar i t ion  e t  du développement de 

1' access ib i l  isat ion.  Ceci amène également posm l 'hypothèse dl un 

apport considerable de l ' a c c e s s i b i l i t é .  su r tou t  sans doute à terme, 

mais déjà  probablement auss i  à p a r t i r  de s e s  premières avancées. 

L 'access ib i l i t é ,  en ce q u ' e l l e  obl ige à considérer  l e  '!handicap1' comme 

un produit de variables individuel les  e t  de variables  

environnementales, semble de nature, en e f f e t ,  à s'opposer aux 

représentat ions antér ieures  f igées dans l'image des personnes 

handicapées à a s s i s t e r  m / e t  normaliser : s i t u e r  l e  "handicap" de l a  

s o r t e  rev ien t  à penser que sa  réduction devient poss ib le  en améliorant 

l ' a d a p t a b i l i t é  de l'environnement à son usage l e  plus l a rge  possible. 

C 'est  aussi  l i m i t e r  l a  s t igmatisat ion des personnes, en st igmatisant ,  

au c o n t r a i r e ,  l e s  bar r iè res  qui contribuent à créer  du handicap e t  des 

handicapés. 

L'apport de l ' a c c e s s i b i l i t é  peut d ' a i l l e u r s  commencer à apparaî t re  

avant t o u t e  réa l i sa t ion .  Le f a i t  de poser l e  problème, de commencer à 

en d i scu te r ,  donne un nouveau support à l a  communication entre  val ides 

e t  handicapés. Le processir; d ' access ib i l i sa t ion  apparaî t  a i n s i  

cons t i tuer ,  en lui-même, une occasion pr iv i lég iée  de rééxaminer l a  

place accordée à une différence dans l e s  prat iques quotidiennes e t  



d'en e x t r a i r e  l e s  bénéfices immédiats ou po ten t ie l s  pour la 

c o l l e c t i v i t é .  Concrètement, ceci  s e  produit  lorsque l e s  personnes 

handicapées sopt associées  elles-mêmes à à concepticm de 

l ~ a c c e s s i b i l i t é  dans l e  cadre de t e l  p ro je t  (1) .  ou lorsque Les 

archi  t e c t e s  essa ien t  des  f a u t e u i l s  rou lan ts  f 2). 

L'organisation même d'une campagne de s e n s i b i l i s a t i o n  préalable  autour 

du thELme de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  comme c e l a  apparaî t  dans l 'expérience de 

Parthenay, peut avoir  un impact p o s i t i f  su r  l 'acceptat ion des 

personnes handicapées e t  l e u r s  r e l a t i o n s  sociales .  Voici une c i t a t i o n  

r e c u e i l l i e  par LETERRIER (P. ) auprès d' une personne handicapée 

résidente au Foyer de c e t t e  v i l l e  : "Aujo+'hui j e  connais p le in  de 

gens, des jeunes bien sûr ,  m i s  auss i  des adul tes  (commerçant, 

p o l i c i e r ,  animateur du Centre Aéré, etc..  . ). si bien qu'en c i rcu lan t  

dans l a  v i l l e ,  ' j e  rencontre toujours quelqu'un qui me d i t  bonjour. 

C'est  important pour m o i ,  j v e x i s t e ,  j e  s u i s  reconnu, j e  f a i s  un br in 

de causet te ,  c ' e s t  un rayon de s o l e i l ,  même par  temps g r i s ,  mais c ' e s t  

important vis-à-vis des autres .  Des gens qui ne me connaissent pas 

voient ça,  ils tournent l a  t ê t e  e t ,  de ce f a i t ,  eux auss i  me voient,  

i ls  s e  d i sen t  : "Tiens, ce  n ' e s t  donc pas sedement  un handicapé, ça 

par le ,  ça peut  sourire ,  ça  peut  avoir  des amis, ça. .. ressemble donc a 
un ê t r e  'humain complet" (3) 

Ces diverses p i s t e s  d'analyse des apports de l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  de 

l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  r e s t e n t  bien sûr à t r a v a i l l e r  e t  nous chercherons 

nous-&me dans l e  cadre de c e t t e  étude à apporter une contribution sur  

ce plan. 

( 3 . )  Nous avons vu de nombreux exemples. Citons encore l ' i n t é r e s s a n t e  
démarche mise en place à l 'occasion de l a  conception du Musée de l a  
V i l l e t t e  : AVAN (L. )  L a  char te  des personnes handicapées : l a  place des 
personnes handicapées dans l e  Musée National des Sciences, des 
Techniques e t  des Industr ies  de l a  Vi l le t t e .  Rapport du Groupe de 
Travail "Handicapsu. Paris ,  Etudes, no  8,  Musée National des Sciences, 
des Techniques e t  des I n d m t r i e s  de l a  V i l l e t t e ,  1984, 115 p. 

(2) Exemple déjà  c i t é  : GROSBOIS ( L . )  Une manière de penser l'urbanisme 
pour l e s  handicapés e t  l e s  autres.- in Urbanisme, no 179-180, 1980, 
p. 61. 

(3) Témoignage r e c u e i l l i  par LETERRIER (P. ) , Joiirnalis t e  "Faire Face". i n  
Prospective sur  l ' a c c e s s i b i l i t é ,  Une expérience : Parthenay, 1983-1984, 
p. 49. 



En contre-point des hypothèses e t  des observations précédentes, d ivers  

travaux & recherche ont conduit à r e l a t i v i s e r  l ' impact  de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  : 

- BONVIN ( F . ) ,  MASSON ( G . )  e t  THERY-JACQUIN (E.) (1) ont  abordé l e s  

conditions d t i n s e r t i c n  sociale  des handicapés physiques comme 

déterminants de l a  mobil i té ,  à p a r t i r  de l ' ana lyse  qua l i t a t ive  de 80 

biographies d ' individus résidant  pour moitié en zone urbaine e t  pour 

moitié en zone r u r a l e  e t  représen ta t i f s  de posi t ions économiques 

bien d ivers i f i ées ,  a i n s i  que de divers  types de handicapés. Les 

auteurs ont montré qu'à handicap égal ,  on pouvait observer des 

degrés t r è s  divers  de mobilité,  cel le-ci  é t a n t  ca rac té r i sée  B la 

f o i s  par l'autonomie, l a  fréquence e t  l a  dis tance des déplacements. 

Au de là  des con t ra in tes  physiques, auxquelles s e  trouve soumis l e  

handicapé, l a  mobilité renvoyait donc à l a  notion d'appartenance A 

une catégorie  s o c i a l e  déterminée. 

- CRESSON-STEINAUER ( G . )  (2) a effectué une recherche s u r  l e  thème 

"Accessibi l i té  e t  intégrat ion soc ia le  des handicapés moteurs dans 

une v i l l e  nouvelle" à p a r t i r  de l 'hypothsse suivante : '<c 'es t  

1' inser t ion  dans l e s  r é s e a u  professionnels, amicaux, a s s o c i a t i f s ,  

mi l i t an t s  ou familiaux qui crée l e s  conditions d'autonomie, 

d 'acceptat ion du handicap, de c i r c u l a t i o n  p lus  l i b r e  dans l a  v i l l e ,  

dans l e s  l i eux  publics, l ' a c c e s s i b i l i t é  des équipements ntapportant  

qu'une f a c i l i t é  plus  grande, e t  non pas l ' i n v e r s e ,  a savoir  que l e s  

équipements favoriseraient  l ' i n t é g r a t i o n  sociale"  (3).  L'étude 

cherche à m n t r e r  notamment, dans l e  cadre de l ' une  de s e s  p a r t i e s  

(4)  que "les  principaux problèmes rencontrés par  l e s  personnes 

(1)  BONVIN (F.), MASSON (G.) e t  THERY-JACQUIN. Inser t ion soc ia le  des 
handicapés physiques (1)  (2) .- Recherche sociale .  no 70, a v r i l / j u i n ,  
na 71, juillet/septembre, Paris .  FORS, 1979, 134 p. 

(2) CRESSONSTEINAUW (G.). Accessibi l i té  e t  in tégra t ion  soc ia le  des 
handicapés moteurs dans une v i l l e  nouvelle.- i n  Les Cahiers du CTNERHX 
no 40, oct.-déc. 1987, p. 57-103. 

(3)  CRESSOK-STEINAUER (G.), op. ci t . ,  p. 59. 
(4) Une au t re  p a r t i e  e s t  consacrée au cons ta t  de l ' a c c e s s i b i l i t é  dans une 

troisième à l ' ignorance préjudiciable  aux personnes handicapées. 



handicapées ne sont pas de l ' o r d r e  de l ' a c c e s s i b i l i t é  physique, mais 

sont b ien  l e s  problèmes économiques, familiaux, professionnels, ou de 

l a  r e l a t i o n  avec l e s  administrations qui l e s  concernent " (1). 

Ces recherches apportent un éclairage sociologique t rop souvent évacué 

dans l e s  discours habi tuels  sur l e s  r e l a t i o n s  Handicap - Intégration 

e t  donc a u s s i  sur  l e s  rapports entre  Accessibi l i té  e t  Intégration. 

E l 1  es a t t i r e n t  1 'a t t en t ion  sur  l a  prédominance des fac teurs  sociaux 

dans l e s  processus d ' intégrat ion e t  donc d'un point de vue pol i t ique 

sur  des types d ' intervent ion nécessaires au t res  que 1' access ib i l i t é .  

Leurs auteurs  ne reviennent pas sur  l a  nécessi té  de l ' a c c e s s i b i l i t é  

pour l e s  handicapés physiques. Ils t iennent  même à affirmer 

expl i  citement leur  soutien à c e t t e  revendication. CRESSON-STEINAUER 

(G.) souligne, par exemple : "Que l e s  choses so ien t  bien c l a i r e s ,  il 

ne s ' a g i t  en aucun c a s  de remettre en question l e  bien-fondé des 

revendications constantes des associat ions de handicapés, au rang 

desquelles s e  trouve l ' a c c e s s i b i l i t é  physique. Il s ' a g i t  au con t ra i re  

de replacer l ' a c c e s s i b i l i t é  dans une perspective dynamique : c ' e s t  

l 'usage qui e s t  f a i t  des équipements accessibles ,  plus que leur  

conformité à des normes techniques qui importe". ( 2 )  

Dans l e ,  cadre de ces  démarches, on peut  constater ,  au t o t a l ,  que 

1' a c c e s s i b i l i t é  repose l a  question de 1 ' in tégrat ion,  comme 

l ' i n t é g r a t i o n  amenait, dans l e  cadre des travaux dénonçant l e s  

b a r r i k e s  a rch i tec tura les ,  à poser l a  question de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

On peut  tou te fo i s  s ' in te r roger  sur  l e  sens de l a  r e l a t i v i s a t i o n  du 

poids de l ' a c c e s s i b i l i t é  en termes d ' i n t é g a t i o n  soc ia le  qui y e s t  

proposée. Est-ce une manière de d i r e  que l e s  personnes handicapées. 

après access ib i l i sa t ion  de 1 'environnement b â t i ,  demeurent handicapées 

quand même, e t  son t  donc exclues ou segrégées ? Est-ce p lu tô t  une 

manière de s i g n i f i e r  que l ' a c c e s s i b i l i t é  ne résotid pas l e s  problèmes 

posés par d ' au t res  facteurs  sociaux ? Ou encore, entre  c e s  deux 

( 3 . )  CRESSON-SmINAUER, op. c i t . .  p. 84.  

( 2 )  CRESSON-STEINAUER, op. c i t . ,  p. 59. 



psles ,  s ' a g i t - i l  de souligner que c e s  personnes un peu moins 

handicapées, peut-être, mais toujours soumises & l 'exclusion qui s e  

manifeste par a i l l e u r s ,  ne peuvent, pour cer taines d 'entre  e l l e s ,  

toujours pas s ' i n t é g r e r  en dépi t  des progres de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  ? 

11 nous semble que l a  r e l a t i v i s a t i o n  produite par l e s  recherches de 

B O W N  e t  c o l l . ,  e t  de CRESSON-STEINAUER (G.), s ' i n s c r i t  dans l e s  

pos i t ions  con tenues dans nos deux dercières  questions, t o u t  en pouvant 

a p p a r a f e e  p a r  mégarde minorer l ' impact de l ' a c c e s s i b i l i t é  sur  l e  

handicap physique lui-même. Nous l e s  partagerons bien volont iers  dans 

ce cas, t a n t  il e s t  c l a i r  que l ' a c c e s s i b i l i t é  de l*environnement b&t i  

ne résoudra pas l'ensemble des i n é g a l i t é s  soc ia les  qui sévissent  

encore, même si l e  f a i t  q u ' e l l e  a t t i r e  l e  regard auss i  sur  e l l e s  

const i tue certainement un de s e s  apports i n d i r e c t s  q u ' i l  importe de 

prendre en considération. 



IV - ENQUETR SUR LE TKRRAIA : CmREFWiSIOR ET APPROPRIATION PAR LES VILLES 

DR LPACCESSPBILllm 

Pour approfondir l a  connaissance du processus d ' access ib i l i sa t ion  t e l  q u ' i l  

no= e s t  apparu jusqu ' i c i ,  noua nous appuierons sur  une enquête réa l i sée  à 

c e t t e  f i n  auprès d ' é lus  et de responsables de services  techniques 

communaux, a i n s i  que sur  1' "expésimentation" indui te  par des opérations de 

s e n s i b i l i s a t i o n  que nous avons menées parrallèlement auprès de nombreuses 

v i l l e s ,  c e c i  nous permettant d ' é l a r g i r  no t re  matér iel  de réflexion. 

Htr.1 - Nature àes questione et 616ments de méthode 

La p a r t i e  antér ieure nous a permis de mettre en évidence que l e  

développement de l ' a c c e s s i b i l i t é  i n s t i t u é  e t  i w u l s é  par l a  Loi semblait 

reposer dans une t r è s  l a rge  mesure sur  l a  mobilisation des associat ions de 

personnes handicapées w / e t  du sec teur  des professionnels de 1 ' inser t ion.  

Ces ac teurs ,  mais auss i  des i n i t i é s  t e l s  que des a rch i tec tes  par exemple, 

o n t  r é u j s i  assez souvent & s e n s i b i l i s e r  l e s  responsables des v i l l e s .  A 

p a r t i r  de l à ,  l 'adaptat ion des bâtiments publics e t  de l a  v o i r i e  peut s e  

trouver concrét isée par des act ions e t  des p ro je t s  cornunaux de plus ou 

moins grande envergure en fonction du degré de compréhension e t  

appropriation par l e s  é lus  e t  l e s  responsables des services  techniques de 

l ' a c c e s s i b i l i t é ,  mais auss i  de l e u r s  moyens e t  sans doute des p r i o r i t é s  

ca rac té r i s t iques  des po l i t iques  locales .  

Ceci soulève plusieurs  questions : 

1) l e  processus d ' access ib i l i sa t ion  peut- i l  apparaî t re  e t  sous quelle forme 

dans des contextes communaux où il y a peu ou pas de personnes 

handicapées ? 

2) dans l e  cas où s 'observent des blocages, en dépi t  de l ' ex i s tence  

apparente de forces rmtrices, quels son t  l e s  fac teurs  qui rendent compte 

de l a  s i t u a t i o n  ? 

3) l e  processus d ' access ib i l i sa t ion  a- t - i l  p r i s  des formes d i f fé ren tes  de 

c e l l e s  d é c r i t e s  jusqu ' i c i  e t ,  en p a r t i c d i e r ,  s ' e s t - i l  trouvé porté  par  

l e  secteur  des  personnes âgées ? 



4) enfin,  que l les  sont l e s  conditions du renforcement loca l  de son essor  ou 

même t o u t  simplenent de son maintien ? 

Par a i l l e u r s ,  d' une manière plus  générale, l 'observat ion provisoire  du jeu 

i n t e r a c t i f  de l a  s e n s i b i l i s a t i o n  à l ' i n t é r ê t  s o c i a l  de l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  

du coût éventuel de celle-ci comme cadre de détermination du processus 

concret  d ' access ih i l i sa t ion ,  conduit à en a f f i n e r  l ' ana lyse  : comment ces  

deux éléments apparaissent-i 1s invoqués dans l e s  j u s t i f i c a t i o n s  des 

s t r a t é g i e s  adoptées par l e s  décideurs locaux ? Le s t r i c t  jeu qui en r é s u l t e  

permet-il de rendre compte des pol i t iques locales  d ' a c c e s s i b i l i t é  911 

renvoie-t-il  à l ' i n t é r ê t  propre des décideurs dans des perspectives 

é l e c t o r a l i s t e s ,  pa r  exemple ? Dans ce cas ,  comment l ' a c c e s s i b i l i t é  es t -e l l e  

u t i l i s é e  par l e s  responsables municipaux ? Comment, en d é f i n i t i v e ,  dans des 

contextes  locaux d i v e r s i f i é s ,  s e  trouve-t-elle comprise e t  appropriée ? 

terrain 1 ' enquête terrain des opérations de - 
sensibilisation 

Pour apporter des éléments de réponse aux questions que nous venons 

de formuler, nous avons r é a l i s é  une enquête auprès de 17 comnunes 

loca l i sées  pour l a  plupart  en régior. parisienne, en comptant auss i  

d'emblée sur l e s  observations que nous effectuerions dans l e  cadre 

d'une quinzaine d'opérations de sens ib i l i sa t ion ,  menées sur 

l'ensemble du t e r r i t o i r e  nat ional ,  pour é l a r g i r  l a  base géographique 

du t e r r a i n  analysé e t ,  plus  généralement, l a  d ivers i f i ca t ion  des cas. 

L 'échant i l lon des v i l l e s  de l 'enquâte proprement d i t e  s e  compose de 

h u i t  v i l l e s  de plus  de 10,000 habi tan t s  e t  de h u i t  v i l l e s  de moins de 

10.003 habitants .  Les premières on t  é t é  retenues en fonction des 

informations dont nous disposions à l eur  égard de manière à in tégre r  

dans l e  champ de l 'enquête  des v i l l e s  t r è s  peu avancées en matière 

d ' a c c e s s i b i l i t é  e t  en contraste  des v i l l e s  ayant r é a l i s é  des act ions 

s ign i f ica t ives  dans ce damaine e t  s i t u é e s  dans contextes 

urbani s t iques d i f f é r e n t s  : v i l l e s  nouvelles, v i l l e s  anciennes e t  au 

rroins une v i l l e  3ors région parisienne. Le choix des secondes a 

relevé du 3asard : mus ignorions tou t  de l e u r s  r é a l i s a t i o n s  ou 

pcs i t ions  en matière  d ' access ib i l i t é .  



L'échant i l lon c i b l e  des opérations de s e n s i b i l i s a t i o n  a  é t é  const i tué 

à p a r t i r  des proposi t ions de l 'Associat ion des Paralysés de France, 

t r è s  au f a i t  par l ' i n t e m é d i a i r e  de s e s  délégations départementales 

des besoins dans ce domaine, m i s  auss i  en prenant en compte l e s  

points  de vue de personnalités qual i f iées .  I l  s ' a g i s s a i t ,  en e f f e t ,  

de déterminer l 'opportuni té  de t e l l e  ou t e l l e  opération, mais auss i  

sa  f a i s a b i l i t é .  La pr i se  en compte de ce second c r i t è r e  s ' e s t  

t r a d u i t e  concrètement, dans ce r ta ins  cas ,  par l ' u t i l i s a t i o n  de 

contacts  po l i t iques  é t a b l i s  e n t r e  l a  d i rec t ion  de no t re  cen t re  de 

recherche e t  des é lus  pour f a c i l i t e r  l a  mise en place dans l e u r s  

v i l l e s  d'une opératicm de sens ib i l i sa t ion .  L e s  c r i t è r e s  

d'opportunité e t  de f a i s a b i l i t é  nous ont  conduit, par a i l l e u r s ,  à 

i n t é g r e r  aussi  dans c e t  échantillon quelques v i l l e s  p r i ses  dans l e  

champ de notre  enquête préalablement. 

Au t o t a l ,  l e  t e r r a i n  source d'informations e t  d'observations se 

compose comma s u i t  : 

U S  & t i l i ~ n a  d&a villes objets 
de lS@te et de la sensibilisation 

i i Enqlrête Sens ib i l i sa t ion  1 t o t a l  f 

i ~ i l l e s d e + à e  i i i 1 
1 15 / 10.000 habitanta 1 

I 1 I I I 
1 *l t 

( V i l l e s  de - de 1 1 1 5.000 habi tan t s  [ 

I Total 1 17 1 17 1 x 1  
I 1 (dont 4E Enquête) 1 t 

L'annexe no 2 présente l e s  popda t ions  de c e s  v i l l e s .  Pour f a c i l i t e r  

l a  l ec ture  du t e x t e  e t  respecter  l'anonymat des v i l l e s  nous 

conviendrons dans tou t  ce qui s u i t  de désigner par  E l e s  communes 

enquêtées, par  S l e s  communes s e n s i b i l i s é e s ,  par E-S c e l l e s  qui ont  



f a i t  l ' o b j e t  de l a  double opération. Nous leur  a t t r ibuerons  auss i  une 

p e t i t e  l e t t r e  permettant de l e s  d i f f tkenc ie r  en fonction de leur  

t a i l l e  e t  un numéro d ' iden t i f i ca t ion .  Par convention, g viendra 

s i g n i f i e r  q u ' i l  s ' a g i t  d'une v i l l e  de plus  de 10.000 habi tants ,  m 

d'une v i l l e  dont  l a  population e s t  comprise en t re  5.003 e t  10.000 

habi tants ,  e t  p d'une v i l l e  de moins de 5.000 habi tants .  

33.1.2. - ProciMum recmil des infomtianrr et modaiités 

Dans l e  cadre de l 'enquête ,  comme dans l e  cadre des opérations de 

s e n s i b i l i s a t i o n ,  nous avons cherché il r e c u e i l l i r  de l ' information sur 

l e s  ac t ions  r é a l i s é e s ,  l ' é t a t  de l ' a c c e s s i b i l i t é  dans l e s  v i l l e s ,  l e s  

p r o j e t s  en cours, l e  r ô l e  des responsables é l u s  e t  des se rv ices ,  

ce lu i  des au t res  décideurs éventuellement impl iqub ,  l e  & l e  des 

assoc ia t ions  de personnes handicapées, l a  connaissance de l a  question 

de l ' a c c e s s i b i l i t 6  e t  de la  l é g i s l a t i o n ,  l e s  opinions e t  a t t i t u d e s  

exprimées sur l e  thème e t  l e s  populations particulièrement 

concernées, A savoir  l e s  personnes handicapées e t  l e s  personnes 

âgées. 

Cependant, l e s  procédures su iv ies  on t  é t é  déf in ies  en fonction des 

o b j e c t i f s  spécifiques poursuivis par l ' une  e t  l ' a u t r e  démarche. 

L'enquGte a é t é  r é a l i s é e  l ' a i d e  d'un guide d ' en t re t i en  (1) auquel 

é t a i t  systématiquement soumis l ' in te r locu teur  que nous proposait l a  

Mairie pour répondre à notre  enquête. La p r i s e  d'information é t a i t  

donc, dans ce cadre, systématique e t  organisée. Par cont re ,  l o r s  du 

déroulement des opérations de sens ib i l i sa t ion ,  l ' o b j e c t i f  

d ' intervent ion primant, l e  r e c u e i l  d'informations s ' e s t  f a i t  de 

manière dispersée au f i l  des contacts  e t  des  conversations. Moins 

u t i l i s a b l e  sur ce plan, l e  t r a v a i l  r é a l i s é  à ce niveau a cependant 

in t rodui t  un plan d' observation des plus  in té ressan ts  puisqu ' i l  nous 

a permis de repérer  l e s  modes de positionnement des v i l l e s  vis-à-vis 

d'une proposition consis tant  à l e s  engager dans un processus 

d ' access ib i l i sa t ion  ou à l e  renforcer  l o r s q u ' i l  e x i s t a i t  déjà. Le 

(1 ) Cf. en annexe 



déroulement mgme de l a  sens ib i l i sa t ion ,  par  a i l l e u r s ,  en s 'appuyant 

sur  la réunion de diverses catégories  de decide- et d'acteurs 

Locaux, é l a r g i s s a i t  l e  cadre de l 'observation. 

Dans l e s  deux cas ,  l e s  procédures on t  du s 'adapter  fortement aux 

d i sponib i l i t és  des responsables municipaux, des é lus ,  mais auss i  des 

se rv ices '  techniques. Assez souvent, l e s  Mairi es  nous son t  apparues 

'@débordéest', a r r i v a n t  assez d i f  f i c i l e m n t  à dégager des dates  pour 

a c c u e i l l i r  nos questions ou propositions. 

W,2 - E'aceessibilit6 dans les vi f les  : mouvaaient. ~ ~ h 8 ~ i 0 n  e t  

~rppropriatiom 

Le premier r é s u l t a t  massif de l*enqu&te, confirmé par  l e s  opérations de 

sens ib i l i sa t ion ,  c ' e s t  que l ' a c c e s s i b i l i t é  s ' e s t  in t rodui te  à des dégrés 

divers  mais de manière s ign i f ica t ive  dans toutes  l e s  v i l l e s  de plus de 

5.000 hab i tan t s ,  s o i t  par obl igat ion lég i s la t ive ,  s o i t  en réfésence aux 

demandes d' un groupe loca l  ghéralemen t composé de personnes handicapées. 

Par contre ,  dans l e s  p e t i t e s  v i l l e s  de moins de 5.000 hab i tan t s ,  

l ' a c c e s s i b i l i t é  perce bien plus  diff ic i lement .  voire  pas du tout .  

XW.1.2. - Le nmnque d*i&oma%ion des petites communes de tuoins de 

5.000 habitants - 
Ainsi, dans un p e t i t  v i l l age  de l'Essonne (E p 1, 100 hab.) aucune 

des t r o i s  i n s t a l l a t i o n s  ouvertes au publics ex i s tan t& n ' e s t  

accessible ,  ni l a  Mairie, ni l ' éco le .  ni l a  s a l l e  de spor t .  A l a  

commission d ' urbanisme e t  d'environnement qui étudie l e s  problèmes 

avant d'en débat t re  au se in  du Conseil Municipal, ils on t  "entendu 

par le r"  de 1 'access ib i l i t é ,  mais jusqu ' i c i  cel le-ci  ne cons t i tue  

guère une préoccupation. Dans l'hypothèse 06 un habi tant  s e r a i t  

éventuellement victime d'un handicap moteur, on pense pouvoir 

organi se r  localement l ' a i  de nécessaire pour l u i  "rendre accessible  

tou t  f ieu".  Le f a i t  q u ' i l  e x i s t e  dans l a  commune 30 % de personnes 

âgées e t  deux personnes & mobilité rédu i te  n ' a  amené ni l e s  

responsables n i  l a  population penser véritablement l a  question. Par 



contre, il e s t  intéressant  d' observer que dans l e  cadre d'un pro je t  

d'agrandissement de l a  Mairie, l ' a r c h i t e c t e  a prêvu l ' a c c e s s i b i l i t é  

conformément à l a  Loi. 

Autre p e t i t e  v i l l e  (E-Sp 2, 750 hab .). au t re  observation qui 

confirme l ' appar i t ion  de l ' a c c e s s i b i l i t é  par  obl igat ion l é g i s l a t i v e  

uniquement. Celle-ci se'  t r a d u i r a  par  l a  construction prochaine d'une 

s a l l e  polyvalente de spor t  e t  des logements H.L.M.. accessibles. Par 

a i l l e u r s ,  r i e n  n ' e s t  engagé ou prévu. Le Maire invoque l e  coEt de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  des ra i sons  techniques pour légi t imer son re fus  de 

rendre accessible  l a  Mairie aux deux personnes en f a u t e u i l  roulant  

résidant  dans c e t t e  l o c a l i t é .  Les problèmes d ' a c c e s s i b i l i t é  l u i  

apparaissent s e  poser de manière d i f fé ren te  dans l e s  grandes v i l l e s  

e t  dans l e s  p e t i t s  v i l l ages ,  l e s  enveloppes f inancières  n ' é tan t  guère 

comparables. Il a "entendu p a r l e r w  de l a  l é g i s l a t i o n ,  mais n'en 

connaît pas l e  contenu. Manifestant son adhésion au principe, il 

estime q u ' e l l e  doit ê t r e  souple au niveau de son application. Au 

t o t a l ,  i f  considère que sa v i l l e ,  de type quasi-exclusivement 

pavi l lonnaire ,  et en p a r t i e  pour c e t t e  raison même, est t r è s  peu 

concernée par  l a  question de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

Ces observations r e s t e n t  valables lorsque les communes franchissent  

l e  s e u i l  des 1.000 habitants .  A E p 3 ( 1.550 hab. ) on retrouve un 

pro je t  de construction d'une s a l l e  polyvalente de s p o r t  accessible  

par obl igat ion l é g i s l a t i v e  e t  un grand immobilisme par  a i l l e u r s .  La 

raison pr inc ipa le  invoquée par l a  Mairie e s t  f i q u c i l  faudra i t  

reconstruire  l a  v i l l e" ,  Les t r o t t o i r s ,  pour la plupart  en ~ a v é s ,  

apparaissent actuellement t rop  é t r o i t s  pour permettre l a  c i rcu la t ion  

des landeaux. Les commerces présentent gén6ralement une marche à 

l ' en t rée .  Les logements du vieux v i l l age ,  e t  mêm des lotissements 

plus  récents  mais an té r ieurs  aux d i spos i t ions  réglementaires, on t  é t é  

cançus sans in tégre r  l e s  normes d ' a c c e s s i b i l i t é ,  Ch observe, 

cependant, qu'une rampe d'accès à 5 % permet ailx nombreuses personnes 

âgées et  aux deux personnes en f a u t e u i l  roulant  du v i l l age  (un enfant  

d'une dizaine d'années e t  une jeune fânme de 25 ans) d'accéder à l a  

cant ine sco la i re  qui e s t  souvent u t i l i s é e  comme l i e u  de réunion e t  

qu i  f a i t  o f f i c e  de bureau de vote. Le Maire estime que c e t t e  





commer c i a l  e t  d '  une seconde école ne relève d' aucune intervention 

p a r t i c u l i è r e  de l a  Mairie. L'obligation l é g i s l a t i v e ,  l à  encore, a 

joué. Dans c e t t e  v i l l e  oh il ne semble pas y avoir de personne 

handicapée en fau teu i l  roulant  e t  où l a  proportion de personnes âgées 

e s t  modeste (65 de plus de 65 ans) on enreg is t re ,  au t o t a l ,  une 

sens ib i l i sa t ion  nu l le  à l a  question. 

Ainsi,  en d é c n i t i v e ,  l e s  p z t i t e s  communes ne semblent pas avoir reçu 

l ' information sur  l ' a c c e s s i b i l i t é .  A f o r t i o r i ,  e l l e s  n'en perçoivent 

pas l ' i n t é r ê t  l o c a l ,  n i  pour l e s  quelques personnes handicapées en 

fau teu i l  roulant  qui y résident ,  n i  pour l e  groupe assez important 

des personnes âgées, ces  dernières  ne posant encore aucune reven- 

dicat ion dans ce domaine, tout  au moins dans l e s  l o c a l i t é s  

considérées. La s e u l e  perçée de l ' a c c e s s i b i l i t é  s ' y  effectue dans l e  

domaine des constructions neuves par  l e  vecteur l ég i s la t ion .  Il e s t  à 

souligner cependant que c e s  p e t i t e s  communes semblent in té ressées  par 

une information e t  un consei l  technique sur l ' a c c e s s i b i l i t é .  Ceci 

nous e s t  apparu dans l 'enquête, comme au niveau d'une opération de 

sens ib i l i sa t ion  r é a l i s é e  à E S  p 2 où l a  p o s s i b i l i t é  d'une accessibi- 

l i s a t i o n  de l a  s a l l e  des f ê t e s  a é t é  sérieusement envisagée. 

N.2.2. - La mise en mouvement dans les villes g pliis & 5.000 

habitants & législation vers les personnes âgées 

Dans l e s  v i l l e s  de plus de 5.000 habi tants ,  l ' e f f e t  de l a  l é g i s l a t i o n  

dans l e  champ de l 'adaptat ion des i n s t a l l a t i o n s  ex i s tan tes  se  f a i t  

s e n t i r  t r è s  sensiblement. D'une p a r t ,  l e s  responsables semblent 

généralement plus informés. s inon du fond, du m i n s  de l ' ex i s tence ,  

d'une obl igat ion l é g i s l a t i v e  à l eur  endroi t .  D'autre p a r t ,  ils 

cherchent à dégager l ' i n t é r ê t  l o c a l  de l ' a c c e s s i b i l i t é  souvent en 

référence à l a  c l i e n t è l e  des personnes âgées. 

A E m 1 ( 7.000 hab.), l a  Mairie a é t é  agrandie e t  l e s  nouveaux 

bâtiments sont  de plain-pied e t  accessibles .  Dans l e  bgtiment ancien, 

des p o t i t s  espaces aménagés au rez-de-chaussée permettent de recevoir 

l e s  personnes à mobilité rédu i te  qui ne peuvent accéder au bureau du 

Maire s i t u é  au lez* étage, Toutes l e s  construct ions H.L.M. anciennes 

proposent des appartements accessibles  au rez-de-chaussée. C ' e s t  dans 



ce l o t  que l ' o n  cherche à s a t i s f a i r e  l e s  demandes éventuel les  de 

logements déposées par l e s  personnes handicapées. Les constructions 

neuves de maisons individuel1 es  présentent  ce r ta ines  ca rac té r i s t iques  

d ' adap tab i l i t é  mais l a  Mairie ne t i e n t  pas à ê t r e  d i r i g i s t e  dans ce 

danaine. Un plan inc l iné  permet dorénavant aux personnes âgées 

(environ 500 de plus de 65 ans) de s e  rendre à l ' é g l i s e .  C 'est  pour 

e l l e s ,  a m s i ,  qu'on a procédé à l ' i n s t a l l a t i o n  d'une rampe d'accès au 

club du 3ème étage s i t u é  dans un bâtiment ancien, largement 

inaccessible  par a i l l e u r s .  En face du marché, t r o i s  places de parking 

pour personnes handicapées sont prévues. Les t r o i s  habi tants  connus 

de l a  v i l l e  c i r c u l a n t  en fau teu i l  roulant  e t  d ' au t res  P.M.R. n 'on t  à 

ce jour manifesté, semble-t-il, aucune revendication par t i cu l iè re .  

Ceci explique sans doute que l e s  quelques bateaux r é a l i s é s  (dont l e  

coût u n i t a i r e  e s t  évalué à 2.000 F. par l e s  services  techniques) ne 

s ' in tègren t  pas dans l a  conception d'une cheminement p a r t i c d i e r .  

Pour l e  Maire : "il y a peu de t r o t t o i r s ,  l e s  personnes en f a u t e u i l  

rou lan t  c i r c u l e n t  donc sur l a  chaussée e t  l e s  voi tures  font 

a t t en t ion" .  En t a n t  qu'élu loca l  e t  conse i l l e r  régional ,  il connaît 

bien l e  problème e t  l a  l ég i s la t ion  dont- i l  approuve l e  principe tou t  

en prenant l e s  décisions en fonction des  besoins locaux e t  des  moyens 

dont il dispose. Une a c c e s s i b i l i t é  t o t a l e  l u i  semblerait  t r o p  lourde 

à r é a l i s e r  e t  il considêre nécessaire de l u i  maintenir,  en 

conséquence, une c e r t a i n e  souplesse d 'appl icat ion.  Ceci ne s 'oppose 

pas à ce qu 'il intervienne, comme il l e  f a i t ,  de vive voix, au moment 

de l ' i n s t r u c t i o n  du permis de cons t ru i re  des p ro je t s  de bgtiments ou 

d'immeubles pr ivés pouf négocier une a c c e s s i b i l i t é  suff isante .  Dans 

c e t t e  v i l l e ,  outre  l e s  éléments d& j à  c i t é s ,  on trouve une poste  neuve 

de plain-pied, un château polyvalent comprenant une s a l l e  

d 'exposi t ion,  une M.J.C. e t  une bibliotheque accessibles. Une s a l l e  

de s p o r t  e t  un centre  commercial en construction intégreront  auss i  

l e s  normes d ' access ib i l i t é .  En ce qui concerne l e  coût de l 'acces- 

s i b i l i s a t i o n ,  l e  Haire estime que "toutes l e s  constructions é tan t  de 

plain-pied l e s  f r a i s  d'adaptation sont  t r ë s  l imi tés  e t  p r i s  dans l e  

budget global". En ce qui concerne l ' é v o l i ~ t i o n  de l a  population de sa  

v i l l e ,  il met l ' accen t  sur l'augmentation progressive e t  sens ib le  de 

l a  proportion de personnes âgees, d'autant plus  n e t t e ,  à son sens, 

localement, en ra i son  de l 'attachement que cel les-ci  manifestent 

vis-à-vis de leur  commune. Non sans f i e r t é ,  il c i t e  l e  c a s  de cinq 



personnes "part ies  vers  l e  s o l e i l  e t  qui sont  v i t e  revenueso. Selon 

le Directeur des  Services techniques, confirmant l e s  propos du Maire, 

l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  dans l e  v i l l e  ne se  f a i t  guère pour répondre à 

des  demandes de i ~ l  ou t e l  groupe, demandes jusqu'à présent non 

formulées, mais en référence à l a  l ég i s la t ion .  11 semble bien que 

dans ce c a s  on a i t  non seulement tenu à répondre, dans une cer taine 

mesure positivement aux obl igat ions ins t i tuées .  mais auss i  compris e t  

i n v e s t i  l ' a c c e s s i b i l i t é  comme un o u t i l  d' act ion soc ia le  in té ressan t  à 

cour t ,  moyen e t  long terme, pour répondre au problème d'une 

population à mobilité rédui te  croissante ,  c e l l e  des personnes âgées. 

A E  m 2  ( 6.201 hab.), E-Sm 3 f 9.478hab.1, E m  4 ( 9.528 

hab. ) on observe une percée sensiblement équivalente de l ' access i -  

b i l i t é  : r b l i s a t i o n s  en référence à l a  l é g i s l a t i o n  t a n t  dans l e  

champ des constructions neuves que dans ce lu i  de l ' adap ta t ion  des 

i n s t a l l a t i o n s  e x i s t a i t e s ,  beaucoup plus que pour répondre à des 

demandes dont on remarque surtout  l 'absence ou l a  formulation 

dispersée. A E-S m 3, par exemple, on ignore l e  nombre de personnes 

c i rcu lan t  en f a u t e u i l  e t  on s e  borne à enreg is t re r  des demandes 

pcnctuel les ,  pa r fo i s  'Virulentes", en rapport avec des travaux en 

cours. Pour l e s  personnes ggées, estimées à 30 %, l a  commune a l e  

p ro je t  d'exécuter des logements accessibles. A E m 2, ce l les -c i  

prennent auss i  une place t r è s  importante, même si toute  une zone 

nouvelle sous forme de lotissements de maisons individuel les  e t  

habitées des famil les  relativement jeunes, a modifié profondément l a  

s t m c t u r e  d 'âge de l a  population. L 'access ib i l i sa t ion  en cours de l a  

v i l l e ,  enclenchée par  l a  l ég i s la t ion ,  se  f a i t  auss i  en référence à 

e l l e s  e t  aux quelques personnes handicapées qui c i r c u l e n t  en f a u t e u i l  

roulant.  

A E m 4 ,  l e s  é lus  e t  l e s  services  techniques connaissent aussi  des 

personnes handicapées, ce r ta ines  venant réclamer des bateaux e t  des 

modifications de l a  hauteur des panneaux de s igna l i sa t ion ,  mais l e s  

travaux sont  essentiellement conduits pour essayer  de répondre à l a  

l ég i s la t ion  que l ' o n  estime, i c i ,  nécessaire mais t rop lourde au 

niveau des rénovations. On y relève l ' ex i s tence  de t r o i s  p ro je t s  pour 

l 'année 88 : access ib i l i sa t ion  de l a  Mairie, construction d'un 



Wpermarché accessible  et  maison pour personnes âgées, c e l l e s e i  

moins nombreuses( 500) ,  semble-t-il , que dans l e s  v i l l e s  précé- 

dentes, cons t i tuen t  l à  aussi  une préoccupation majeure. 

Ces communes semblent généralement in té ressées  par  des informations 

e t  des consei ls  techniques qui l e u r  permettraient d'optimiser l e u r s  

act ions,  en l e s  rendant v i s i b l e s  e t  appréciées par  l a  population 

loca le  e t  notamment par l e s  personnes âgées. C 'es t  ce que confirme 

notre  opération t e s t  à E S  m 3. 

Le r ô l e  du secteur  des personnes âgées, important mais passif  dans 

l e s  exemples évoqués ci-dessus , va appara î t re  particulièrement moteur 

dans l e  cas  de E S  e, 1 ( 17.629 hab. ), non pas pour enclencher l e  

processus d 'accessibi l isat ion de l a  v i l l e  d6 jà largement engagé, mais 

pour l e  renforcer  considérablement, en légitimant l 'élargissement de 

son champ d'application e t  en f a c i l i t a n t  l 'amélioration de s a  qua l i t é  

technique. Dans c e t t e  v i l l e  s i tuée  hors région parisienne, l 'enquête  

a permis de repére r  l 'exis tence d'une mobilisation de l ' i n t é r ê t  sur  

l e  thème de l ' a c c e s s i b i l i t é  de l a  p a r t  de l ' i h i v e r s i t é  du 3ème âge. 

Soutenue par nos soins dans l e  cadre des opérations de sens ib i l i -  

sa t ion ,  cel le-ci  a débouché sur une a c t i v i t é  d'étude de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  de l a  v i l l e ,  l a  réa l i sa t ion  d'un diaporama e t  une 

la rge  mobilisation loca le  sur  l e  thème. 

Des rencoqtres avec l e s  administrations locales  (D.D.E., P.T.T., 

S.N.C.F., Trésor publ ic ,  Sécuri té  soc ia le ,  Société  d' H.  L.M., Banques, 

Caisses d' épargne, Mutueàles) , mais auss i  avec l e s  .surfaces 

commerciales, l e s  cinémas, l e s  l i e u x  de c u i t e  e t  l e s  bibliothèques, 

e t  naturellement la Mairie, t r è s  v i t e  p a r t i e  prenante, ont permis 

d ' e f fec tuer  un progrès b a s  sensible  de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  de l a  

v i l l e ,  avec Me programatlon à court terme de135.000 F. de travaux, 

e t  l a  déf in i t ion  d'un plan cohérent d 'act ions à moyen terme. 

Cette mobilisation de " l 'universi té  di) temps l ib re"  à laquel le  

p a r t i c i p a i t  un r e t r a i t é  de l 'Association des Paralysés de France, 

s ' e s t  révélée, nous semble-t-il, particiili  èrement opportiine polir 



relancer  e t  opt imisw l ' a c t i o n  de l a  KunicipaLitB. L 'entret ien 

r é a l i s é  avec l e  Maire, dans l e  cadre de l t enqu8te ,  a v a i t  l a i s s é  

appara î t re  s a  volonté de poursuivre l e s  travaux en$a$és au niveau de 

l a  v o i r i e  e t  des bâtiments publics communaux, mais auss i  son souci 

d'une meilleure conception e t  coordination des i n i t i a t i v e s ,  y compris 

avec letes administrations implantées localement. S i  le coift des  

op&ations ne l u i  semblait pas consLituer un problèmes i n s w w n t a b l e ,  

par contre  l e  défaut d'information, d ï6 tude  d'enseaible, 3 fa f a i s  s u r  

l % t a t  de l ' access ib i l f  t& de se v i l l e  e t  sur l e s  pmgrmmations 

souhaitables. représentaient ,  à son sens, un obstacle  d i f f i c i l ement  

franchissable  sans l ' a i d e  technique d 'associat ions locëiles, 

En renfonçant l a  pression loca le  en faveur de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  en 

fournissant  l ' é t u d e  technique appropriée, l lUniversi  te du ?&me âge 

apporta, i c i ,  une so lu t ion  remarquable au problème posé. 

D m s f e s v i l l e s  t e l l e s q u e  E g 2 (  3 0 , 0 0 0 h a b . ) e . t E g 3 ( 7 1 . 6 9 3  

hab.), v i l l e s  nouvelles aux r é a l i s a t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  en matiere 

dJ  access ib i l  i t é ,  l e  problame c e n t r a l  e s t  non seulement d'  év i te r  une 

remise en cause des acquis pax l e  temps, mais a m s i  d ' a l l e r  plus  

loin.  En d 'autres  termes, L 'accessibi l isat ion implique une 

motr2lisation cont inuedes acteurs ,  fau te  de quoi on peut observer une 

dégradation technique des  rêaPisat ions anciennes e t  nouvelles. Or, 

l ' a c c e s s i b i l i t é ,  à p a r t i r  d'un r é e l  4largissement de s m  champ 

dSapplicatfon,  &vient  p lus  d i f f i c i l e  & v é r i f i e r ,  & ~ o n t r ô l e r .  A 

E g 2, L'Association des Paralysés de France a du r m o b i l i s e r  s e s  

forces e t  s e s  compétences, obtenir  des conventions a v s  Ta D.D.E. e t  

14Etablissement Public de l a  v i l l e ,  pour demeurer t r è s  p r h e n t e  sur  

l e  t e r ra in .  Selon mi des responsables de la delégation 

départementale, e l l e  maintient a i n s i  l a  pression, t o u t  m relevant  

l e s  d i f f i c u i t é s  rencontrees p a r  s e s  membres e t  en proposant des 

sa lu t ions  techniques. Une responsable de lvEtabl issement  Pub1 i c  de la 

v i l l e ,  chargée de l a  question, naus a confirmé l e  r ô l e  majeur de 

l ' a ssoc ia t ion  en c e  danaine e t  le carac tè re  indispmsable de la 

poursui te d'une t e l l e  act ion.  



blêmes observations de l a  p a r t  d'un des par t i c ipan ts  à l ' a t e l i e r  

public d'urbanisme de E g 3 : "la bonne volonté s e u l e  ne s u f f i t  pas  ; 

par  manque d 'expérience ou de fornation, f e s  travaux e n t r e p r i s  sont 

souvent mal r é a l i s é s  e t  une i n s t a l l a t i o n  accessible ,  en pr incipe,  ne 

l ' e s t  pas concrètement. souvent en ra i son  de fau tes  grossiéres. La 

France a besoin d'expérience en ce domaine". 

A S g 2 une concertat ion permanente, e n t r e  l e s  se rv ices  techniques de 

l a  v i l l e  e t  un groupe de personnes handicapées act ives ,  permet 

d ' é laborer  ce que l ' o n  pourrai t  appeler une cu l tu re  technique de 

l ' a c c e s s i b i l i t é  : analyse des réa l i sa t ions ,  re levé des e r reurs ,  p r i s e  

en compte de l a  d i v e r s i t é  des u t i l i s a t e u r s  quels que so ien t  l e u r s  

ca rac té r i s t iques  (handicaps moteurs, sensoriels ,  personnes âgées, 

enfants ,  e t c ,  etc..  . ) , solut ions optimales. Des documents e t  des 

montages de diaposi t ives  développent désormais des analyses t r è s  

f ines  des pr incipes e t  des techniques A mettre en oeuvre pour mieux 

access ib i l i se r .  

Dans d 'autres  v i l l e s  moins avancées mais où l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  s ' e s t  

enclenchée de manière t r k s  posi t ive sous l ' a c t i o n  l e  plus souvent de 

l 'Associat ion des Paralysés de France, l e  problème précisément e s t  de 

renforcer l e  couple sensibilisation-technicisation. Dans l e  cadre de 

nos act ions de sens ib i l i sa t ion ,  un t e l  c a s  de f i g u r e  nous e s t  apparu 

carac té r i se r  l a  s i t u a t i o n  de plusieurs v i l l e s  : S g 3 (132.209), S g 

4 ( 30.000hab.),  S p 5  ( 38.C00hab.). S g  6 ( 115.000hab.), S g 

7 ( 45,000 hab.). 

W.2,50 - I- c&t 2 Elans certdnes limites, quand on veut on peut ! 

Dans des v i l l e s  plus anciennes t e l l e s  que E g 4 ( 27.000 hab.,) e t  

E g 5  (53.630 ha.), l ' a c c e s s i b i l i t é  représentai t  d'emblée un coût 

s i g n i f i c a t i f  dans l e s  budgets municipaux. Dans l e s  deux cas ,  

cependant, c e s  v i l l e s  ont  i n s c r i t  une t e l l e  po l i t ique  dans l e u r s  

p r i o r i t é s  communales. 

Pour l e  Haire adjoint  chargé des a f f a i r e s  soc ia les  à E g 4 "11 y a un 

investissement i m p r t a n t  de la Pfairie sur  l ' access ib i f  i t é .  Cela 

représente b ien  un coflt, mais c ' e s t  un choix à f a i r e  pour l e s  



personnes handicapées e t  auss i  pour l e s  personnes âgéesi*. I c i  l e s  

ac t ions  engagées ont  répondu beaucoup plus qu '8 la lég i s la t ion ,  en 

f a i t  t r è s  peu connnue, aux s o l l i c i t a t i o n s  deune associat ion loca le  de 

handicapés tres active. Dans c e t t e  v i u e ,  où une cinquantaine 

d 'habi tants  s e  &placent en f a u t e u i l  roulant ,  l ' access ib i l i sa t ion  a 

porté  sur l e  centre  cu l tu re l ,  la piscine (cas  unique dans l e  

département, avec mise B eau par nacel le  ; subvention accordée B ce 

t i t r e  par la région : 170.000 F.), la poste, des cabines 

téléptioniques, des t r o t t o i r s ,  des parkings, etc. .. 
Par a i l l e u r s .  "tous l e s  immeubles récen ts  son t  accessibles  e t  l e s  

logemen ta spacieux". 

A E g 5, sous l a  pression d'un c o l l e c t i f ,  l a  municipalité a engagé un 

remarquable p o c e s s u s  d ' access ib i l i sa t ion  de l a  v i l l e  en : 

1) consacrant 10 % du budget des travaux de v o i r i e  B l 'abaissement 

des t r o t t o i r s ,  e t  en r é a l i s a n t  systématiquement des bateaux à 

l 'occasion des  travaux. 

2) adaptation de toutes  l e s  constructions neuves, notamment de quatre  

écoles ,  dont une avec in surcoQt de 5 % envi ra i  de 

l ' invest issement  (300.000 F. sur 7.000.000 P.) l i é  à la nature du 

t e r r a i n  e t  B l a  pose d'un ascenseur. 

3) adaptation progressive des bâtiments anciens en pr iv i lég ian t  l e s  

plus  fréquentés : c e n t r e  administrat i f ,  salle-des-fêtes, 10 salles 

polyvalentes. 

4 )  s u s c i t é  d 'autres  i n i t i a t i v e s ,  notament ,  c e l l e s  de l a  région e t  du 

département qui  financent un se rv ice  de 4 bus de t ransports  

adaptés. 

Par contre ,  ce r ta ins  travaux o n t  é t é  estimés trq, coûteux, notamment 

l'aménagement de l t h 6 t e l  de v i l l e  e t  l ' i n s t a l l a t i o n  d'une rampe de 

150 m. de long pour f a c i l i t e r  l ' accès  B une passere l le  de 5 mètres de 

haut desservant une école. 
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Dans l e s  v i l l e s  de plus de 10.000 habi tan t s  où s 'observent des 

wblocagesM, c'est-&-dire, une appl icat ion minimum de l a  Loi, avec 

quelques adaptakions t r è s  loca l i sées  au n i  veau de cer ta ins  bâtiments 

ou/et de l a  v o i r i e ,  l e s  Piairies rendent bien souvent compte de la 

s i t u a t i o n  en pointant  non pas l 'absence de demande sociale ,  mais son 

manque d ' organisation d '05. découleraient l e s  d i f f i c u l t é s  qu 'e l l es  

6prowent B élaborer un plan d ' access ib i l i sa t ion  qui y réponde 

po l i  tiquement mais a m s i  techniquement de manière sa t i s fa i san te .  

Dans d ' au t res  cas, enfin, l e  coût des opérations const i tue l a  

légi t imation majeure de L ' iner t ie .  

A E g 7 ( 90.000 hab.), par  exemple, l e  directeur  des services  

techniques qui  prépare l e s  propositions d ' access ib i l i sa t ion  n'évoque 

à aucun moment l eur  coot. Il met l ' accen t  sur  s a  d i f f i c u l t é  B 

s' informer, & connaftre  l e  publ ic  concerné. Lorsque des demandes 

ponctuelles l u i  parviennent, il s ' e f force  de leur  apporter 

s a t i s f a c t i o n .  Sui t e  à l a  l e t t r e  d'une personne handicapée, il a a i n s i  

access ib i l i sé  l e s  t o i l e t t e s  de l a  s a l l e  des congrès. Mais il manque 

d 'éléments d 'information organisés sur  l e s  besoins, ce q u ' i l  r egre t te  

c a r  dans son e s p r i t  t l l ' access ib i l i t é  s e r t  à tout  l e  monde y compris 

aux personnes âgées". Il s'étonne a l o r s  d'apprendre, par nos soins,  

l 'exis tence dtune association de personnes handicapées dans s a  v i l l e .  

O r ,  ce l l e -c i  é t a i t  déjà  intervenue au niveau de l a  Mairie d'après l e s  

informations r e c u e i l l i e s  par  a i  l e u r s .  Plusi e w s  hypothèses peuvent 

ê t r e  posées à propos de ce défaut de concertat ion poilrtant 

apparemment souhaitée de par t  e t  d'autre. Pliitst  que de mettre en 

question l a  bonne fo i  de notre  i n t e r l o c u t e i ~ r ,  il nous semble, i c i ,  

qiie ce qui pose problème c ' e s t  l e  "savoir f a i r e "  oii l e  "poiivoir 

f a i r e "  de l 'Association en question. D'une manière pliis générale, i l  

s ' a g i t  de savoir dans l e s  mêmes cas  de ce type, si l e s  associat ions 

i i t i l i s e n t  l e s  procédures d ' intervent ion l e s  pliis per t inentes  pour 

s e n s i b i l i s e r  e t  a ider  l e s  Mairies à dé f i n i r  l e s  programmations 

d 'act ions l e s  plus  opportunes. 



A E S  g 6 ( 50.000 hab.) on peut s e  poser l e  même type de 

question, mais l a  s i tua t ion ,  en f a i t ,  se complexifie. Dans c e t t e  

v i l l e  l a  responsable du Comité Comnunal d'Action Sociale se  p l a i n t  du 

peu d' opérations d ' access ib i l i t é  entreprises  par  l a  v i l l e  a lo rs  

qu 'e l l e  r e ç o i t  beaucoup de doléances de personnes handicapées 

concernant, par exemple, l ' a c c e s b i l i t é  de l a  poste, & s  bus, des 

places de stationnement, e t c .  .. 

C'est  que l'image dominante de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  au niveau des é lus  e t  

des se rv ices  techniques apparaî t  chargée négativement : "où sont  l e s  

handicapés moteurs ? on n 'en  vo i t  pas. Souvent l e s  améliorations ne 

servent à r i e n .  Parfois  même il y a r e j e t  par l a  population de 

c e r t a i n s  aménagements". On c i t e  une rampe d'accès à l a  bibliothèque 

qui ne s e r a i t  pas u t i l i s é e  e t  des p la in tes  concernant l a  nuisance qui 

s e r a i t  occasionnée par l e s  passages sonores. En c a s  de panne, ceux-ci 

ne sont  donc pas réparés. Le discours  des responsables municipaux 

exprime un scepticisme vis-&-vis du thème qui renvoie à une absence 

locale  de revendications organisées avant l 'exécut ion de travaux e t  

de g r a t i f i c a t i o n s  après. L'association de personnes handicapées sur  

l a  v i l l e ,  l à  encore, ne semble pas avoir  é t é  en mesure jusqu ' i c i  

d'engager un processus de sens ib i l i sa t ion  porteur. O r ,  l a  Mairie, ne 

manifes t e  pas d 'opposition infranchissable  à un t e l  processus, l a  

preuve é t a n t  son acceptation d'organiser avec nous une journée 

d'informationHportes ouvertesn sur  l e  thème de l ' a c c e s s i b i l i t é .  S i  

une t e l l e  s i t u a t i o n  apparaî t  cependant plus complexe que dans l e  c a s  

précédent, c ' e s t  en ra i son  de l a  "résis tancef '  qui  s ' y  manifeste tou t  

de même. Seule une s t r a t é g i e  offensive de s e n s i b i l i s a t i o n  semble 

pouvoir, en l 'occurrence, permettre d ' ac t iver  une po l i t ique  

municipale é t e i n t e  dans ce domaine. 11 e s t  B noter ,  pa r  a i l l e u r s ,  que 

l ' a c c u e i l  dans l a  v i l l e  d'un centre  pour handicapés mentaux l u i  

permet de montrer une bonne image en matière d 'act ion soc ia le  dans ce 

champ. 

Dans l 'enquête  proprement d i t e ,  l e  coût des  opérations n ' a  é t é  évoqué 

qu'une seu le  f o i s  canme fac teur  domiriant de blocage, mais en l a i s s a n t  

percer une représentation des problèmes des handicapés t r è s  

ca rac té r i s t ique  dans ce cas. 



A E g 8 ( ZO.000 hab.) , l e  Maire-ad jo in t  chargé de l'urbanisme 

considère que l e  problème de l ' a c c e s s i b i l i t é  e s t  l i é  à son coût. 

S l o n  l u i ,  1 'access ih i l i sa t ion  l e s  bâtiments communaux. de type 

ancien, par  des rampes à c6té des marches d'accès ac tue l les ,  

e n t r a b e r a i t  un surcoût considérable. Une seu le  rampe d'accès a donc 

é t é  aménagée der r iè re  l 'ancienne mairie. Pour l e  r e s t e  on respecte 

l e s  normes, même si on l e s  trouve contraignantes, dans l e s  

constructions neuves e t  on procède aux abaissements de t r o t t o i r e s  

l o r s  des travaux de réfection. Le Maire-adjoint estime que l e s  

personnes handicapées dans sa v i l l e  sont peu nombreuses e t  que "avec 

l e  l/lOème de l a  smme nécessaire pour access ib i l i se r  l a  mairie e t  

l e s  P.T.T. on peut  leur  s e r v i r  des repas à domicile pendant des 

années". Mais si l ' a s s i s t a n c e  l u i  semble a i n s i  moins coOteuse que 

l ' a c c e s s i b i l i t é .  c ' e s t  en fonction d'une représentation de ce l le -c i ,  

cmme réponse spécifique pour l e s  personnes handicapées à l 'exclusion 

d ' au t res  catégories ,  mais auss i ,  e t  su r tou t ,  certainement en raison 

de son incompréhension de toute  act ion de type n o n a s s i s t a n c i e l .  

Dans l e  cadre des opérations de sens ib i l i sa t ion ,  l e  coût e s t  apparu 

plus souvent présenté comme frein.  Ainsi à S g 8 (101.945 hab . ) ,  l e s  

obstacles  f inanciers  venaient en premier plan pour l i m i t e r  d'emblée 

l e s  act ions éventuellement envisageables en matière d ' access ib i l i t é .  

A S g 9 (15.430 hab.), l ' a r c h i t e c t e  de l a  v i l l e  ne c h i f f r a i t  pas à 

moins de 30 % l e  coût de l ' a c c e s s i b i l i t é  dans une construction 

quelconque, ce qui naturellement c o n s t i t u a i t  dès l o r s  une bar r iè re  de 

t a i l l e .  A S g 10 (35.189 ha.) ,  l e  Maire. après avoir  précisé  sa 

s e n s i b i l i t é  e t  c e l l e s  des services  techniques au problème qui se  

t r a d u i s a i t  par l a  pr ise  en compte systématique des normes 

d ' a c c e s s i b i l i t é  pour l e s  constructions neuves e t  l o r s  de travaux de 

réhab i l i t a t ion ,  nous é c r i v a i t  "nos p o s s i b i l i t é s  budgétaires ne nous 

permettant pas d ' a l l e r  au-delà, nous ne souhaitons pas nous engager 

dans une act ion qui ne manquerait pas de déboucher sur des travaux 

coûteux" . 

En f a i t ,  dans ces  diverses s i tua t ions ,  l a  représentation du coGt ne 

repose pas sur des études précises  qui l a  fonderaient objectivement, 

mais sur  une vision syncdt ique ,  confuse, de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n .  

sans décompmition notamment du processus en étapes en fonction d'un 



échéancier à plus ou moins long terme e t  de p r i o r i t é s  définies  en 

concertation avec l e s  associat ions,  sans négliger bien entendu l e s  

a s p c t s  f inanciers .  Un t e l  positionnement, semble donc l à  encore, 

renvoyer à un manque de s e n s i b i l i s a t i o n  à l a  question. 

Au t r a v e r s  de t o u t  ce qui  précède e t  en complément des expériences 

présentées dans l a  l i t t é r a m e ,  sur un assez la rge  échant i l lon de v i l l e s  

suffisanment d i v e r s i f i é e s  pour aborder l e s  qilestions en suspens, nous avons 

mis en évidence que : 

- L'existence d'une l é g i s l a t i o n  a un rô le  majeur comme vecteur de 

pénétrat ion de l ' a c c e s s i b i l i t é ,  même si les responsables municipaux la 

connaissent mal. El le  semble généralement appliquée, sous la 

responsabi l i té  des maîtres d'oeuvre, dans l e  champ des constructions 

neuves : logements, bâtiments ouverts au publ ic ,  vo i r ie .  Ceci s 'observe 

dans tou tes  l e s  v i l l e s ,  quel le  que s o i t  l e u r  t a i l l e .  

- Dans l e  champ de l 'adaptat ion des i n s t a l l a t i o n s  ex i s tan tes ,  la 

l é g i s l a t i o n  a également jaué un r 6 l e  non négligeable dans l e s  v i l l e s  de 

plus de 5.000 habi tants  où on essaye de procéder à l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  

des i n s t a l l a t i o n s  l o r s  des travaux de réfect ion.  

- Quelle  que s o i t  l a  taille des v i l l e s ,  l a  compréhension e t  l 'appropriat ion 

de l ' a c c e s s i b i l i t é  par l e s  responsables municipaux, é lus  e t  techniciens, 

const i tue l a  c l e f  plus importante de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  particulièrement 

dans l e  second champ c i  té ,  l e s  questions de coût, de financement sans 

ê t r e  négligeables, apparaissant bien souvent reléguées au second plan. 

- La compréhension e t  l ' appmpr ia t ion  de l ' a c c e s s i b i l i t é  par les 

municipalités e s t  ac tuellement : 

. f a i b l e  ou nu l le  dans l e s  v i l l e s  de moins de 5.000 habi tan t s  : l e s  é lus  

e t  autres  responsables n 'ont pas reçu l ' information ngcessaire, 

notamment en l'abserice de vecteurs locaux de sens ib i l i sa t ion .  

. en essor  dans l e s  v i l l e s  de plus de 5Oûû habi tan t s  e t  de moins de 

10.000 habitants  : l e s  Glus. semble-t-il, du f a i t  de f a  contrainte  

l é g i s l a t i v e  o n t  cherché à y répondre positivement en leexpérimentant 



comme o u t i l  d ' ac t ion  pol i t ique e t  soc ia le ,  notamment en d i rec t ion  des 

personnes âgées. cel les-ci  cons t i tuan t  l a  population l a  plus ciblée à 

ce niveau. 

. en essor auss i ,  mais avec des var ia t ions  plus ou moins ne t tes ,  dans l e s  

v i l l e s  plus importantes, en fonction de l a  pression exercée l e  plus 

souvent par l e s  associations de personnes handicapées, de l ' a i d e  

technique qu 'e l l es  peuvent apporter aux nainicipalités. Dans un cas nous 

avons observé l a  dynamique d ' access ib i l i sa t ion  créée dans une v i l l e  à 

p a r t i r  du secteur  des personnes âgées. Un t e l  exemple s e r a  probablement 

su i  vi a i  l l eurs .  

- Dans l e s  v i l l e s  où l e  processus d ' access ib i l i sa t ion  e s t  largement engagé, 

l a  sens ib i l i sa t ion  se poursuit en renforçant les procédures de 

concertation en t re  responsables municipaux e t  associat ions locales  e t  en 

améliorant l e s  solut ions techniques. Une cu l tu re  de l ' a c c e s s i b i l i t é  se  

développe. Dans l e s  v i l l e s  où ça  bloque. on observe que les municipalités 

bien souvent sont  en manque d'information cohérente de l a  par t  des 

c l i e n t è l e s  locales  pour é t a b l i r  des  programmes d ' access ib i l i sa t ion  : plus 

qu'un problème de coût au sens f inancier ,  il y a un problème de coût en 

termes de temps, posé par  l ' indéniable  complexité technique de l a  

question l o r s q u ' i l  s ' a g i t  de l a  t r a i t e r  sur une v i l l e  avec sa  multitude 

de rues,  de bstiments, d ' i t i n é r a i r e s ,  e tc . .  . En meme temps, r i e n  ne peut 

avancer si l e  bénéfice soc ia l  d'un pro je t  d 'act ion n'apparaît pas 

clairement. Sur ces  deux plans, l e s  c l i e n t è l e s  par manque d'organisation, 

ou/et en raison d'une cer ta ine  inadaptation de leur  s t r a t é g i e  

d ' intervent ion en regard des fonctionnements municipaux e t  du type de 

problème abordé, ne parviennent pas toujours à "débloquerw l a  s i tua t ion .  







Au stade ac tue l ,  cependant, il importe déja  de s ' i n t é r e s s e r  aux apports de 

1' access i b i l  i sa t ion  engagée. C ' e s t  pourquoi, proposerons-nous dans l e  cadre 

de c e t t e  étude une s é r i e  de foca l i sa t ions  sur  l e s  fréquentations des l i e u x  

accessibles ,  l 'autonomisation des personnes handicapées par 

1 ' access ib i l i  t6, e t  l a  fonction de ce l le -c i  en termes de dés tab i l i sa t ion  

des représentat ions antér ieures  du handicap, ou en d ' au t res  termes. de 

aipport  symbolique de 1 i n t é g a t i o n .  

Cet te  p a r t i e  de l ' é t u d e  a é t é  r é a l i s é e  a Eg2 en raison de son adéquation a 
no t re  thème d'étude, compte tenu des ca rac t&is t iques  que c e t t e  v i f l e  

présente : 

- l e s  r é a l i s a t i o n s  en matilare d ' a c c e s s i b i l i t é  remontent B 1975. assurant  

a i n s i  un r e c u l  temporaire s u f f i s a n t  pour une évaluation de l e u r s  apports. 

- c e s  r é a l i s a t i o n s  ont  é t é  l imi tées  essentiellement B une zone de la v i l l e ,  

mais d i e s  son t  cohérentes e t  s i g n i f i c a t i v e s  : nombreux logements adaptés 

e t  access ib les  s i t u é s  notamment dans un quar t ie r  qui e s t  r e l i é  B un pale  

di  a t t r a c t i o n  c u l t u r e l  e t  commercial largement accessible ,  par des 

cheminements également accessibles  aux personnes en f a u t e u i l  foulant.  

- s e r v i c e  de mini-bus adapte aux personnes handicapées. 

- foyer de personnes handicapées physiques e t  se rv ice  d ' a u x i l i a i r e  de vie. 

V.2 - Réalité de la fréquentation et de l'utilisation dss équipements 

Qu'un équipement access ib le  s o i t  fréquent6 e t  u t i l i s é  p a r  des personnes 

"handicapées* dans l a  même mesure e t  dans des perspect ives comparables 2% 

c e l l e s  des val ides,  c 'est-à-dire que du coup l a  variable  r'handicap'l ne 

cons t i tue  plus  un facteur  d ' exc lwion ,  semble a l l e r  de s o i .  Et  pourtant une 

t e l l e  id& s e  trouve contestée. 

Ainsi. au cours  des opérations de sens ib i l i sa t ion ,  l a  question s u i  vante 

nous a par fo i s  é t é  posée : ne risque-t-on pas d ' a c c e s s i b i l i s e r  

l'environnement pour r i e n ,  l e s  personnes handicapées demeurant généralement 

dans l e u r s  foyers 7 On considère l à ,  en f a i t .  que l e s  personnes ne 



souhaitent pas s ' i n t é g r e r  socialement, ni même s o r t i r  de l eur  milieu 

protégé - famil le  ou i n s t i t u t i o n  - ne serai t -ce que pour ne pas avoir à 

exhiber l e u r l ' a n o m l i t é " .  De nombreuses études (1) ont  déjà largement m i s  

en évidence que l e s  personnes considérées désirent  souvent t r è s  fortement 

c e t t e  intégrat ion même lorsque l e  handicap e s t  lourd e t  c e c i ,  en dép i t ,  des 

obstacles  de tou t  ordre qui pers i s ten t .  Il r e s t a i t  cependant à l e  confirmer 

par des observations d i rec tes  sur  l e  t e r r a i n .  

Ceci e s t  d 'autant  plus important que l a  question c i t é e  ci-dessus 

s ' i n t r o d u i t  aussi  dans l e s  e s p r i t s  qui,  en mettant précisément en évidence 

l e s  obstacles au t res  que 1' inaccess ib i l i t é  e t  l eur  prégnance, f in i ssen t  par  

r e l a t i v i s e r  fortement l e  dés i r  d ' intégrat ion des personnes handicapées e t  a 

f o r t i o r i  l ' i n t é r ê t  d'y répondre concrètement. Paradoxalement, on semble 

perdre 13, dans l e  cadre de c e t t e  idéologisat ion globale de l ' o b j e t ,  

l ' o e i l  qui pour ra i t  déjà observer sa  nouveauté avec s e s  apports r é e l s  e t  

po ten t ie l  S. 

Encore fau t - i l ,  naturellement, montrer que l ' a c c e s s i b i l i t é ,  t e l l e  qu 'e l l e  

e x i s t e  déjà. i c i  ou la,  dans t e l  ou t e l  l i e u ,  se  t r a d u i t  effectivement par 

une fréquentation du l i e u  en question par  des personnes handicapées. S i  t e l  

e s t  l e  cas ,  ccsnme on a de bonnes ra i sons  de l e  penser à p a r t i r  de nos 

observations quotidiennes, il ne r e s t e r a  plus qu'a l e  va lor i se r  en t a n t  que 

premier pas important e t  nécessaire v e r s  des pratiques plus l a rges  

d' intégrat ion.  

V . 2 . 1  - Observations fréquentations 

Dans l 'espace d ' a t t rac t ion  cu l tu re l  e t  commercial de Eg 2 ,  nous avons 

procédé à deux repr i ses ,  l o r s  de périodes différentes ,  en par t i cu l ie r  

sur  l e  plan climatique, à des observations d i rec tes  des fré-  

quentations. 

Une première s é r i e  d'observations a 6 té  effectuée du 27 janvier 

1987 au 11 f s v r i e r  1987, par temps t r è s  f ro id ,  en d ivers  l i e u x  de 

l 'espace e t  sur  diverses tranches horaires. Les lieux ont  f a i t  

(1) C f .  I I I h e  p a r t i s .  



l ' o b j e t  d'un repérage préalable de manière à r e t e n i r  ceux où l e  

passage de l a  population tout-venant semblait l e  plus important. La 

g r i l l e  d'observation permettait  l e  relevé du type de handicap en 

rapport avec l a  modalité de déplacement (personnes c i rcu lan t  en 

f a u t e u i l  rou lan t ,  avec l e s  d i s t inc t ions  suivantes : paraplégique, 

hémiplégique, tétraplégique ; personnes semi-ambulantes avec l e s  

d i s t i n c t i o n s  suivantes'  : une canne, deux cannes, déhanchement), 

l'accompagnement éventuel (aidant ,  non a idan t ) ,  du sexe des 

personnes e t  de leur  appartenance aux catégories enfants ,  

adolescents, adul tes  ou personnes âgées. El le  permettait  auss i  l e  

r e l e v é  des personnes poussant des landaux, mais c e t t e  catégorie a 

é t é  abandonnée .après 16 heures d'observations, compte tenu de leur  

nombre t r è s  élevé. De même l e s  P.M.R. poussant des caddies, t r è s  

nombreux à l 'évidence dans ce type d'espace, n t  ont pas retenu notre  

a t t en t ion .  

Les tableaux 3, 4 e t  5 résument Ses 24 heures d'observation a i n s i  

const i tuées.  



Tableau 3 
li.&apiWa&PS de 1% fréquentation des lieux accessibles 

par Bea lpersaavtee handicapées physiques - 27 jwwaaa. au 11 févlrier 1987 - 

Taipa CaQ&s8wpa9;Bm 24 heures  
-------------_------------------------------------------------------. 
Li- cH"obs~atBm I I ~ I ~  1 heure 

U E I ~  15 heures  
t e C t ~  8 heures  

-I--------1-LI-----__-̂ -----------------------------------------------e--- 

Jomaa dqedssekvatia;ra 1 Lundi 7 heures 
3 Mardis 9 heures 
2 Ailercredis 8 heures  

i Nombre de s u j e t s  
I 
1 Popdations obiteralsate Personnes B marche lente : 33 (49 96) 
1 - déhanchement 5 
I - 1 canne 25 
1 - 2 cannes 3 
1 -------------------------------------------------------------------*--- 
t Persormes en fauteuil : 35 (51 %) 
1 - paraplégiques 18 
1 - hémipl&giques 2 
1 - t é t r ap lég iques  8 
1 - t é t r ap lég iques  7 
1 ( f a u t e u i l  é l e c t r i q u e )  
1 To ta l  68 (100 %) 
t 

- 
Hommes 
Femmes 

[ ---------.---------------------------------------------------------- 

l Jeunes 08 (11,8 %) 
A d d t e ç  39 (57 ,3  %) 

1 s rne  âge 21 ( s , 9  %) 
1 

- 
68 

1 ..................................................................... 
Seul 32 (45,6 %) 
Accompagné v a l i d e  
non a i d a n t  18 (26,5 %f 
Accompagné v a l i d e  a i d a n t  14 (20.6 %) 
Accompagné handicapé 
non a i  dan t 4 (5 ,9  %) 
hccumpagn& handicapé a i d a n t  - 1 ( l , 4  %) 

68 (100 %) 



Tableau 4 
Fréquentation des~lieux accessibles 

"Aw, "En et "C" par les personnes handicapées 

1 Heure(10:OO Il1:00 112:OO 113:00 I14:00 l1S:OO 116:00 117:00 I lotal 
I 

I 
(Date 

I I I I I I I I 
1 11:001 12:001 13:001 14:001 15:001 16:001 17:001 18:00l 

I 
I 

I I l I I I I l 1 I 
1 UhRDI 1 I I l l l I u L : ~  1 I M L : ~  1 

I 

1 27.01.87 ( 1 1 1 1 1 IR : 2  
I R : 2  I 

1 1 1 1 1 1 1 4 1 
I 

1 l h  1 

1 LUNDI 1 
I 

I n : o   la:^ I K : ~  1 % : ~  I L : I  I u L : ~  I M L : ~  I U L : I ~  I 

I 2i02i87 I 
IR : 2  IR : 2  IR : 2  IR : i  IR : i  IR : z  IR : O  IR :IO 1 

1 1 E l  E 1 E l  E l  E l  € 1  € 1  7 h 1  
l 
I MARDI )III : 1 lm : i lm : i lm : 2 1 

I 
I l I l l l L : S  1 

1 3.02.87 IR : 2 IR : O IR : O IR : O 1 1 1 1 IR : 2  1 
1 1 E l  € 1  E l  E l  1 1 1 1 a1 
l 
1 MERCREDI ( ( 1 1 1 : 3  I % : o  1 1 1% : 3 (ML : O 1 I % : 6  1 

I 

1 3.02.87 
IR : O  IR : O  1 1 IR : S  IR : 4  1 IR : 9  ] 

1 1 E 1 E 1 1 1 E l  E 1 1 4h 1 
I 
I MARDI lm : O !III : II lm : 2 (ML : O ( 

I 
I I I 1 % : 2  1 

1 10.02.87 IR : 4 IR : 2 IR : 1 IR : 1 1 1 1 1 IR : 8  1 
1 1 C l  c l  c l  C l  1 1 1 1 4h 1 
l 
I UERCREDI IUL : 2 IM : 2 IWL : 1 In : i I 

I 
1 1 1 ( U L : 6  ( 

1 11.02.87 IR : 1 IR : 2 IR : 1 IR : O 1 1 1 1 IR : 4  1 
I I c I c l c l  c l  I l I 
I 

I u l  
IUL : 3 lm : 6 JML : 6 l w  : s IML : 2 InL : 4 InL : s IIIL : 2 lm : 33 1 

1 IR : 7  IR : 6  IR : 4  IR : 3  IR : 1  IR : 6  IR : 8  IR : O  ( R  : 3 5  1 
1 1 3 h )  5 h I  S h ]  U I )  1 h I  2h 1 3h 1 l h  1 Z4h ( 

L6g-nde : UL : Uarche l e n t e  ( 1  canne - 2 cannes - dehanchement) 
R : Roue 



Tableau  5 

Ccmpamieon des c-térisitiques du groupe "marche-lente" (W.L.) 

et du gmqe P'âauteuil roulantw (R) 

1 Acc. val.  non a idant  1 11 (33.3 %) 1 7 (20,O %) 1 18 (26.5 %) ( 
I 
( Acc. val.  aidant 

l I I l 
( 4 (12,2 %) 1 10 (28,6 %) 1 14 (20,6 %) 1 

l 1 l I I 
) Acc. hand. non aidant 1 O 1 4 ( 1 1 , 4 % ) (  4 ( 5 , 9 % ) (  
I 
( Acc. hand. a idant  

I I I I 
1 O 1 1 (2.9 %) 1 1 (1,4 %) 1 

I 
1 Total 

l I l l 
1 33 (4ô,5 %) 1 35 (51.5 %) 1 68 (100 %) 1 

I l 

l I I 
SEXE 1 MOI. 1 R T 

I 
I I I 
I I I I 
I I I 
1 Hcanmes 1 24 (72.7 %) 1 22 (62,8 %) 1 46 (67.6 %) 1 
I 1 I I I 
1 Femmes 1 9 (27,3 %) 1 13 (37.2 %) 1 22 (32.4 %) 1 
I I I I I 
1 T o t a l  1 33 (48.5 %) 1 35 (51.5 %) 1 68 (100 96) 1 
I 
I 

I 
1 I I 

AG% 
I 

I I I I I 
I I 
I l I I 
1 Adolescents 1 2 (6.1%) 1 6 (17.1%) 1 8 (11.8%) 1 
I I 1 I I 

I 1 16 (48,5 %) 1 23 (65.8 %) 1 39 (57,s %) 1 
I l l I 

1 %me &ge 1 15 (45,5 %) 1 6 (17, l  %) 1 21 (30~9 %) 1 
I 1 1 I l 



Nous ret iendrons de c e s  données l e s  points  s a i l l a n t s  : 

. l a  moyenne de passage horaire en un l i e u  à haute fréquentation de 

l 'espace consideré s ' é t a b l i t  à 3 personnes handicapées. 

. l a  fréquentation s ' é q u i l i b r e  entre  l e  groupe de M.L. (marche len te )  

e t  des R ( fau teu i l s  rou lan ts )  en proportions à peu près  équivalentes 

. il s ' a g i t  de personnes handicapées des deux sexes,  mais avec une 

l a r g e  sur-représentation masculine (67.6 %) qui se  manifeste 

particulièrement dans l e  groupe <'M.L." (72,7 %), mais auss i  dans l e  

groupe "RV1 (62'8 %). 

. c e  son t  des personnes de t o u t  âge, sur tou t  des  adul tes  (57.3 %), 

mais acss i ,  t r è s  nombreuses, des personnes âgées (30'9 %) e t  des 

jeunes (11.8 %). 

. e l l e s  c i rcu len t  assez souvent seules  (45,6 %) mais l e  plus  souvent 

accompagnées (54.4 %) s o i t  d'un val ide non a idan t  (26.5 %), s o i t  

d'un val ide aidant  (20,6 %), quelquefois avec une a u t r e  personne 

handicapée. On remarque que ce s o n t  sur tou t  l e s  "R" qui  s e  fon t  

a ider ,  mais cec i  n 'apparaf t  guère systématique puisque 37,l % 

d'entre-eux c i rcu len t  s e u l s  e t  que 31.4 % sont  accompagnés d'un 

val ide non aidant  (20,O %) ou d'un handicapé non a idan t  f 1 1 , 4  %). 

En u t i l i s a n t  l a  même g r i l l e  d'observation, une seconde s é r i e  d'observations 

a é t é  effectuée dans l e  cadre constant d'un des t r o i s  l i eux  précédents (C), 

par temps doux, en enreg is t ran t  aussi ,  dans ce même l i e u ,  l e  nombre de 

passages de personnes val ides,  du 6 mars au 10 mars 1987. Les tableaux 6 ,  

7 e t  8 résument l ' information r e c u e i l l i e ,  l o r s  des 16 heures. 

d'observations enregis trées .  Il y apparaî t  que : 

. l a  moyenne horaire  s ' é t a b l i t  à 6 personnes handicapées environ par 

heure, (moyenne 2 f o i s  plus élevée qu'en f é v r i e r ) ,  c e t t e  différence 

renvoyant, semble-t-il aux var ia t ions  climatiques, entre  l e s  deux 

périodes. La moyenne horaire e s t  pour l e s  va l ides ,  en ce même l i e u ,  

de 2.333 prsonnes .  Le t o t a l  des handicapés comptés représente 



0,28 % des val ides sur  l a  période de 16 heures considérées. Selon 

l e s  jours c e t t e  proportion o s c i l l e  en t re  0,24 % e t  0,32 % e t  selon 

l e s  heures e n t r e  0 , 2 0 %  (121. - 13h.) e t  0,39 % ( l l h .  . -  12 h.). La 

frequentation des pesonnes handicapées semble a i n s i .  comparée à 

c e l l e  des val ides,  relativement plus  importante aux heures creuses. 

S i  l e s  val ides e t  l e s  handicapés fréquentaient c e t  espace des des 

proportions semblables, c e l a  s i g n i f i e r a i t  q u ' i l  y a u r a i t  environ 

0,28 % de l a  population de l a  v i l l e  (30.000 hab.), s o i t  81 

personnes à marche l e n t e  ou en f a u t e u i l  roulant  à E g 2. O r ,  d 'après 

diverses estimations effectuées à p a r t i r  des informations 

r e c u e i l l i e s  auprès des associat ions l o c a l  e s  de personnes handicapées 

ce nombre e s t  t r è s  certainement suparieur, au moins de l ' o r d r e  de 

150. Ceci, sous réserve de l a  f i a b i l i t é  de c e t t e  estimation, 

s i g n i f i e r a i t  que l e s  handicapés moteurs fréquentent c e t  espace 

d ' a t t r a c t i o n s  deux , f o i s  moins que l e s  val ides environ. Mais c e t t e  

fréquentation peut  tout  de même apparaî t re  comme élevée quand on 

connaît par a i l l e u r s  l e s  d i f f i c u l t é s  par t i cu l iè res  que rencontrent 

l e s  personnes handicapées en matière de t ransport .  





Tableau 7 
Fdquentations d'un l ieu accessible SC@ par des personnes handicîp6es et  par des valides. 

1 ~ e u r e \ l 1 : 0 0  f l2 :00 116:OO 117:00 1 1 T o t a l  1 % 1 
1 1 1 1 1 1 T o t a l  1 des ( H/V 1 
(0a te  1 12:001 13:00) 17:00) 18:001 I H I  

lt(L : 1 IRL : 5 IldL : 4 IWL : 3 1ML : 13 1 
I 

I I 
1 LUMDI IR : 4 IR : 1 IR : 7 IR : 3 IR : 15 1 28 1 0.32 % 1 
i 6.04.87 I V  : 1214 i v  : 3875 I V  : 2138 I V  : 2334 j v  : 9561 i 
l I L :  Z I M L :  5 1 ~ ~ :  G I U L :  4 l n ~ :  1 6 1  

i i 
l 

1 MARDI I R  : 2 IR : 2 IR : 2 IR : 2 IR : 8 1 24 1 0,26 % 1 

Légende : tlL : Rarche l e n t e  (1 canne - 2 cannes - déhanchement) 
R : Roue 
V : V a l i d e s  
H : Handicapés 

% H/V : Pourcentage des handicapés pa r  r a p p o r t  aux u a l i d e s  



Tableau 8 

Comparaison des caractéristiques du groupe "marche-lente" (H.L. ) 

et du groupe l'fauteuil roulant" ER) 

I 1' 1' 1' 1 
I  SEXE 1 L 1 R 1 T 1 
I I I 
I I I 
1 Hommes 1 m (62,5 %) j 26 (73.6 %)l 66 (M,I $1 1 
l I  I l I 
( Femmes 1 24 (37,5 %) 1 13 (36,4) 1 37 (35~9 %) 1 
I I I I I 
( T O M  1 64 (62.1 %) 1 39 (37.9 %) 1 103 (100 %) 1 
I I I 
I 1 I  
1 AGB 1 1 1 

I  
I  

I I  l 
Enf an ts 1 0  1 3 (7,s %) 1 3 (2.9 %) 

Ad01 esc en t s  

Adultes 

3ème âge 

Total i (62,l X) i 39 (37.9 %)i 103 (100 96) 
l 

1 l 

Seul. 
I l l 

Acc. val. non aidant  1 24 (37,5 %) 1 4 (10, %) ( 28 (27.2 %) 
I l  l 

ACC. val. a idan t  1 3 (4,7 %) ( 11 (28,2 %) ( 14 (13,6 %) 

l 
Total 

l l 
1 64 (62.1 %) ( 39 (37.9 %) 1 103 (100 %) 





sur  l e  plan professionnel,  on remarque auss i  qu 'e l l es  résident  

gbéralement  en appartement autonome, en couple, (5 cas)  ou seules  ( 6  

cas ) .  Deux personnes vivent  en famille. un co l lég ien  en cen t re ,  e t  un 

r e t r a i t é  en résidence adaptée. Ce groupe s e  compose de 11 

cii l ibataires ,  3 personnes mariées e t  une divorcée. 

11 r e s s o r t  des enlretSens r é a l i s é s  que toutes  l e s  personnes 

f d q u e n t e n t  réguli&ement l 'espace d ' a t t rac t ion ,  en général  au moins 

une f o i s  p a r  semaine, en u t i l i s a n t  pour s ' y  rendre des modes de 

t ranspor t  divers ,  mais où domine l a  vo i tu re  ind iv idue l le  f au t res  modes 

de t ransport  : minibus, bus pour l e s  semi-ambulants, f a u t e u i l  pour les  

personnes dont l e  l i e u  de r b i d e n c e  n ' e s t  pas t m p  éloiglbé). Ces 

personnes habi tent  pour l a  p l u w r t  ?I Eg2 mais ce r ta ines  d ' en t re  e l l e s  

rés iden t  dans des v i l l e s  p lus  ou m i n s  éloignées avec un r e l e v é  de 

dis tance maximum de 50 km ( 1  cas).  

Le f a i t  de f a i r e  des  courses, l e  plu8 souvent de type al imentaire ,  

quelquefois de type pharmaceutique, c o n s t i t u e  l e  p r inc ipa l  motif de 

fréquentation invoqué par l a  plupart  de c e s  handicapés. Quelques-uns 

d i sen t  v e n i r  aucrsi pour s'y promener, a l ler  au restaurant ,  ou pour 

organiser des  l o i s i r s  au centre  cu l tu re l .  La dimension de l a  promenade 

e t  de l a  f l â n e r i e  a semblé, en f a i t ,  p lus  importante à l 'enquêtr ice,  

cel le-ci  ayant des habitues des  l i eux  qui déambulent l à  de 

manière Cégul i è re .  

Quelques personnes (4) s ignalent  des d i f f i c u l t é s  pour s e  rendre à 

l 'espace : grande dis tance à f a i r e  à pied (11, défaut  d 'a ide par fo i s  

(l), problème de bus ( " i l  y a un problème de bus qui n ' e s t  pas 

prat ique à u t i l i s e r  e t  mal conçu1') (1 )  e t  signalement d'une en t rée  

avec des por tes  extér ieures  tournantes (1).  E l les  s o n t  p lus  nombreuses 

(10) b s igna le r  des problèmes d ' u t i l i s a t i o n  de c e r t a i n s  équipements de 

l 'espace proprement d i t  : référence régu l iè re  à l ' i n a c c e s s i b i l i t é  du 

cinéma, r é f g e n c e  à cer ta ines  pannes d'ascenseurs par a i l l e u r s .  

D'autres c r i t i q u e s  sont  plus  personnelles : "J ' a i  un champ v i s u e l  

diminué d'où de grosses d i f f i c u l t é s  de repérage e t  r i e n  n ' e s t  bien 

indiqué. J e  me perds beaucoup. J e  f a i s  beaucoup de pas e t  quand j e  

ren t re  à La maison, j e  s u i s  exténuée'*. 



Cette au t re  personne observe : "Quand l 'ascenseur  ne marche pas, l e s  

employés de "X" (centre commercial) m'aident à passer par  l e  t a p i s  

roulant  mais i ls  n'aiment pas beaucoup ça  e t  quand i ls ne sont pas 

habitués, il y a un moment où on bute à l a  f in" .  Pour l e s  personnes 

semi-ambulantes, l e s  d i s  tances cons t i tuen t  un r é e l  obstacle. Celle-ci 

souligne : "Tout e s t  t r è s  dispersé e t  j e  s u i s  t r è s  fatigable". 

Interrogés sur  l e s  ra i sons  pour l esque l les  c e r t a i n s  l i e u x  demeurent 

inaccessibles, l e s  personnes se  s i t u e n t  par fo i s  en t a n t  que minorité 

opprimée, un peu par l a  force des choses. Pour ce l le -c i  : " l e s  locaux 

anciens sont d i f f i c i l e s  à aménager, r i en  n ' a  é t é  prévu au départ. De 

plus l a  densi té  de population handicapée physique r e s t e  f a i b l e ,  d'où 

son peu de pouvoir1*. Cette au t re  estime que : "C'est l ' inconscience 

des gens qui  ne pensent pas. Il faudra i t  que l e s  constructeurs se  

mettent en fau teu i l  .pour voir". Ou encore : '*C'est un manque de 

compréhension de l a  p a r t  des constructeurs. Ils n 'ont  pas pensé à des 

choses comme l e  cinéma, l a  patinoire". 

On trouve des expl icat ions de type his tor ique inça  a é t é  cons t ru i t  

quand l ' a c c e s s i b i l i t é  n ' é t a i t  pas encore dans l e s  moeurs. C'est  ce qui 

s ' e s t  passé pour l e s  cinémas qui ne sont pas accessiblesw,  tou t  en 

ajoutant  : "de toute  façon je  ne vais  pas souvent au cinéma"), nais 

a i s s i  de type urbanistique (Dans "Eg2" beaucoup de choses devraient 

ê t r e  améliorées pour l e s  magasins. Il n 'y  a pas assez de p e t i t s  

magasins dans l a  v i l l e  pour l e s  gens qui ont  l a  marche pénible") ou 

techniques ("Le p i re ,  c ' e s t  l e s  escalators .  Il f a u t  toujours un 

ascenseur. I c i  c ' e s t  t r è s  pratique. Ils ont  f a i t  des plans inc l inés  à 

l a  place des escalators ,  mais il fau t  une personne derr ière  pour 

bloquer l e  fau teu i l .  Lorsqu'on e s t  seu l ,  il fau t  donc u t i l i s e r  

l 'ascenseur") .  

Pour une large majorité de ces  personnes, l ' i n a c c e s s i b i l i t é ,  au 

t ravers  des réponses q u ' e l l e s  apportent à l a  question formulée à c e t  

égard, sous une forme volontairement t r è s  ouverte, n 'apparaî t  à aucun 

moment renvoyer & une pratique déguisée d'exclusion. C'est 

l ' inconscience, l a  p r i se  de conscience tardive,  l ' o u b l i ,  l e s  

d i f  f i c d  t é s  techniques qui maintiennent l e s  bar r iè res .  L 'access ib i l i t é  

devient a i n s i ,  r i en  de moins, qu'un déf i  au pouvoir e t  à 



l ' i n t e l l i g e n c e  des val ides e t ,  en premier l i e u ,  de ceux qui façonnent 

l'environnement. Les "handicapés" eux sont en posi t ion de savoi r ,  en 

posi t ion de contr ibuer  à La cu l tu re  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  Ils ne sont  

plus  à réadapter mais à écouter. 

Tous n'adoptent pas tou te fo i s  une t e l l e  position. Celui-ci recourt  à 

l'argument coût : "Ca coûte t rop  cher de rendre l e s  l i eux  

accessibles". N'est-ce pas à d i r e ,  si nous nous permettons 

d ' i n t e r p r é t e r  : Ca (me) coûte t rop cher d ' ( m l  ) in tégre r  - de s o r t i r  de 

mon i d e n t i t é  de handicapé (à réadapter) .  Celui-là revendique c e l l e - c i  

agessivement  : "Ils ont  f a i t  t rop  de pub pour "A" ( l ' e space  

d' a t t r a c t i o n ) .  En . r é a l i t é  l a  v i l l e  e s t  occupée par plus  de val ides que 

de handicapés, ce  qui n ' e s t  pas normal si c ' e s t  un l i e u  pour eux. J ' a i  

déjà  rencontré l e  Maire". Revendiquant l e s  p r iv i lèges  de c e t  espace, 

pour l u i  e t  l e s  "siens", ce s u j e t  l a i s s e  t ranspara î t re  l e  choc que 

l ' a c c e s s i b i l i t é  produit dans l ' o r d r e  de son espace d'appartenance 

ca tégor ie l l e  autour du handicap e t  de s e s  repères. L ' access ib i l i sa t ion  

semble a i n s i  se  t radu i re  par un craquement ou du moins une 

des tab i l i sa t ion  des représentat ions du 'bandicap'', y compris chez l e s  

handicapés eux-mêmes. 

L 'access ib i l i t é ,  auss i ,  c ' e s t  ce  qui ,  sans doute, en raison de l a  

rupture qu ' e l l e  amène dans l e s  manières de p n s e r  l e  handicap. f a i t ,  à 

l a  f o i s ,  l e  plus  e t  l e  moins parler .  Nous avons remarqué que l e s  

questions à son propos dans l e  cadre des e n t r e t i e n s  considérés, i c i ,  

f a i s a i e n t  L'objet des réponses présentant l a  plus grande dispersion du 

nombre de m t s ,  ce r ta ins  s u j e t s  répofidant : " je  ne s a i s  pas". Ceci 

suggère une in te rpré ta t ion  en termes de double e f f e t  contradictoire  : 

un e f f e t  de l ibéra t ion  : l e  s u j e t  y prend appui pour e x t é r i o r i s e r  son 

poids de handicapé en le  fa i san t  par tager  c a r  l'inaccessibilité ne 

l e u r  rev ien t  pas. un e f f e t  par fo i s  de s i d e a t i o n  : l e  s u j e t  resouligne 

dans une posi t ion manifestement défensive q u ' i l  demeure handicapé. 



8.3 - V i m  ches s w i ,  dBer aKBBeum : vers m e  sortie du handicap ? 

Pour compléter l e s  informations précédentes sur  l a  f réquentat ion e t  l 'usage 

des liemc, obtenues par  observations d i r e c t e s  e t  e n t r e t i e n s  sur  place, nous 

avons r é a l i s é  une enquête au domicile même des personnes handicapées. On 

pouvait,  en e f f e t ,  se  demander si cer ta ines  d 'entre-el les ,  bénéficiaient  

vraiment de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  exis tante .  Il s ' a g i s s a i t  donc de chercher à 

contacter parmi c e s  personnes c e l l e s  que l ' o n  considère comme é t a n t  l e s  

plus handicapées ; c 'est-à-dire ,  sur l e  plan qui nous in té resse  i c i ,  

essentiellement des personnes c i rcu lan t  en f a u t e u i l  roulant.  Dans l e  même 

e s p r i t ,  nous avons estimé opportun de f a i r e  porter auss i  notre 

questionnement sur  l e s  résidents  du foyer pour handicapés physiques 

"lourds", implanté à Eg2. Ceci nous a conduit à const i tuer  un échant i l lon 

complémentaire de 15 personnes (12 en appartement autonome, 3 au foyer) 

dont 13 en fau teu i l  roulant  e t  2 M.L.. 

Ces personnes ont é t é  interrogées sur  l eur  fréquentation des l ieux 

accessibles ,  mais a m s i  plus largement sur  l e s  mochli t é s  d'  i n s t a l l a t i o n  e t  

de séjour  chez e l l e s ,  a i n s i  que sur  l e u r s  diverses a c t i v i t é s  sociales  ( c f .  

en annexe l e  questionnaire élaboré à c e t t e  f i n ) .  Notre ob jec t i f  c e n t r a l  

demeurait toujours l e  même : aborder l e s  apports de l ' a c c e s s i b i l i t é  en t a n t  

que support concret e t  symbolique de l ' i n t é g a t i o n .  

C'est  en fonction de c e t  ob jec t i f  que nous avons réuni ,  par  a i l l e u r s ,  un 

groupe d'expression composé l à  aussi de handicapés "lourdsw résidant  au 

Foyer évoqué ci-dessus, pour r e c u e i l l i r  l e u r s  propos e t  témoignages sur  l e  

thème de l ' a c c e s s i b i l i t é .  

Enfin. nous avons porté  notre  a t t en t ion  sur  l e  r61e qu 'avai t  pu prendre 

1 ' a c c e s s i b i l i t é  dans 1 es s o r t i  es  en appartement autonome de personnes 

handicapées ayant séjourné au Foyer. 

3ans ce qui s u i t ,  nous nous appuierons sur  l e s  matériaux a ins i  const i tués .  

Lorsque nous ferons référence aux s i t u a t i o n s  ou aux propos des personnes 

1-encontrées, nous désignerons cel les-ci  par P.H.-Fn (n a l l a n t  de 1 à 7) 

l o r s q u ' i l  s ' a g i t  de personnes handicapées rés idan t  au foyer e t  par P.H.-Dn 

(n a l l a n t  de 1 à 12) l o r s q u ' i l  s ' a g i t  de personnes handicapées vivant en 

appartement autonome. 



V.3.1 - L'ouverture 3 l'extérieur d'un foyer intégré 

Sur l e  t e r r a i n  de l8enqu6te,  l ' a c c e s s i b i l i t é  nous e s t  apparue 

clairement cons t i tuer  l e  support concret de 1 ' in tégra t ion  d 'un foyer 

d'hébergement dans un immeuble d 'habi tat ion ordinaire ,  Ce foyer 

composé de d ix  appartements regroupés pour des personnes a t t e i n t e s  de 

handicaps moteurs e t  souffrant  d' insuff isance resp i ra to i re  e t  de 

quinze appartements disséminés dans un vaste  ensemble de logements 

pour des handicapés moins lourds n ' a u r a i t  pas vu l e  jour, en 1979, 

sans . . . l ' a c c e s s i b i l i t é  qui  c a r a c t é r i s e  l'ensemble de l 'opérat ion 

immobilière concernée. L 'access ib i l i t é  permet aux personnes 

handicapées de s o r t i r  en v i l l e  e t  en p a r t i c u l i e r  de se rendre 

accompagnées ou non à l 'espace d ' a t t rac t ion  de Eg2, pour f a i r e  l e u r s  

courses, a l l e r  chez l e  co i f feur ,  au cinéma ou au concert.  .. Toutes l e s  

personnes u t i l i s e n t  c e t t e  p o s s i b i l i t é ,  même si l a  fréquence des 

s o r t i e s  des uns e t  des au t res  v a r i e  t r è s  sensiblement : c e r t a i n s  en 

font un usage quasi quotidien, un groupe p lus  nombreux, un usage 

hebdanarfaire, un p e t i t  nombre enf in  s o r t a n t  assez rarement, Même pour 

ces  derniers. il semble b ien  que l e u r s  s o r t i e s ,  souvent effectuées en 

famil le ,  cons t i tuen t  des événements i n t e n s i f s  qui  rompent l a  mnotomie 

de l a  v i e  quotidienne dans l a  s t ruc ture  d'hébergement. Pour PH-F1 

(femme de 58 ans, souffrant  d'une sclérose en plaques) l e  terme 

"accessibi l i té"  ne semble r i e n  l u i  s i g n i f i e r ,  mais à propos des 

v i s i t e s  que l u i  fon t  s e s  enfants, e l l e  souligne que scn f i l s  

l'accompagnera b ien tô t  comme il l e  f a i t  périodiquement, chez l e  

co i f feur .  PH-F2 (henme de 60 ans, sc lé rose  en plaques) nous par le  

beaucoup de s e s  f i l l e s .  Lorsqu'elles viennent l e  voir ,  c ' e s t  souvent 

une occasion de f a i r e  des courses ensemble e t  une p e t i t e  promenade, 

Cependant, dans Les propos de ces  personnes, au s tade ac tue l  de l eur  

vécu, l ' a c c e s s i b i l i t é  ne semble vraiment pas cons t i tuer  un quelconque 

pôle d ' i n t é r ê t .  

Pour e l l e s ,  comme, semble-t-il, pour c e l l e s  qui son t  presque tou tes  

"prises  par  l e  handicap", l ' a c c e s s i b i l i t é  r e v ê t  peu dlimportance en 

t a n t  qu'élément de discours. Par contre ,  e l l e  joue un r61e concret en 

favorisant  des p e t i t e s  ruptures spltiames dans l 'organisat ion 

r i t u a l i s é e  de l e u r  sé jour  au Foyer, 



Le handicap. au sens où nous l 'entendons i c i ,  peut ê t r e  moins lourd 

chez des personnes où l a  déficience ( 1 )  apparaî t  objectivement 

bemcoup plus importante. Dans ce cas ,  l ' a c c e s s i b i l i t é  const i tue bien 

un pôle d' investissement. 

Ainsi s'exprime, par exemple, PH-F3 (femme. 42 ans, po l io  à 20 ans, 

t é t rap lég ie  complète, insuff isance r e s p i r a t o i r e ,  sous ven t i l a t ion  

ass i s tée  24 h/24) : "L'accessibi l i té  c ' e s t  chouette. Qu'il  n 'y  a i t  

jamais de marches, c ' e s t  super. Pouvoir a l l e r  par tout  c ' e s t  bien". 

Lors de s a  première s o r t i e ,  après son i n s t a l l a t i o n  au Foyer, e l l e  a 

procédé à son évaluation de l ' a c c e s s i b i l i t é  : "Je t rouvais  que c ' é t a i t  

bien : pas de marches ! Ce qui e s t  désagréable, c ' e s t  l e  pont tout  

près  de "A1' ( l 'espace d ' a t t rac t ion) ,  l e s  plaques bougent e t  c ' e s t  

vraiment pas drôle : ça vous secoue. Une au t re  erreur  : 

1 ' i n a c c e s s i b i l i t é  des cinémas. Moi j ' aimerais bien a l l e r  au cinéma. " 

L'at tent ion qu 'e l l e  porte  a i n s i  d'emblée a l ' a c c e s s i b i l i t é ,  signe 

l ' importance que cel le-ci  prend comme f a c i l i t a t i o n  de réa l i sa t ion  de 

s e s  p r o j e t s  de s o r t i e ,  même si l ' i n a c e s s i b i l i t é  ne l 'empêchait pas 

d'en r é a l i s e r  ce r ta ins  auparavant. E l l e  l e  s a i t  pour l ' a v o i r  vécu : "A 

"X", ( v i l l e  d'où e l l e  v i e n t ) ,  j ' a v a i s  un ami, j ' a i  voulu a l l e r  l e  

voir.  Premièrement, il a f a l l u  que j e  descende l a  rampe qui donnait 

accès à l a  cave. J ' a i  p r i s  l 'ascenseur ,  ça  n ' a  pas é t é  r i en .  Il a 

f a l l u  qu'on redresse l e  dossier de mon f a u t e u i l  complètement à angle 

d r o i t ,  ma " t ê t e  tombait a l o r s  en avant". 

''11 f a l l a i t  qu'une personne s o i t  avec moi pour l a  t e n i r ,  remonter l e s  

repose-pieds, appuyer s u r  l e s  boutons. Une f o i s  a r r ivée  en haut, l e  

cou io i r  é t a i t  tellement é t r o i t  que mon fau teu i l  ne pouvait pas 

tourner. On l ' a  démonté, on m'a portée e t ,  finalement. apres tou t  ce 

cirque,  j ' a i  pu v o i r  mon ami. Lui-même, en fau teu i l ,  ne s o r t a i t  en 

f a i t  jamais". 

(1) Au sens de l a  c l a s s i f i c a t i o n  O.M.S. -Classif icat ion Internat ionale  des 

Handicaps : Déficiences, Incapacités, Désavangages - C&édition 

oWrS/ ISEXM/CTNERHI, 1988, 203 p. 



Si  11 inacess ib i2 i té  n'empêche pas de s o r t i r  ce lu i  qui y  e s t  décidé - 
on peut toujours recourir  à. une aide - il e s t  c l a i r  q u ' e l l e  ne 

const i tue pas un encouragement dans ce sens. A l ' i n v e r s e  l ' access i -  

b i l i t é ,  comme on a v a i t  de bonnes raisons de l e  penser a  p r i o r i ,  

apporte une f a c i l i t a t i o n  du mouvement des handicapés h&me lorsqu' i ls  

doivent continuer à s e  f a i r e  a ider )  qui f a i t  l ' o b j e t  d>un usage 

e f f e c t i f  y  compris de l a  par t  de personnes dont l e s  déficiences 

apparaissent t r è s  lourdes. C'est ce  qua confirment l e s  c a s  de P-HF 4 

(1) (jeune harime 22 ans, myopathie, pratiquement té traplégique,  

insuf f i san t  r e s p i r a t o i r e ,  fau teu i l  roulant  é lec t r ique ,  niveau d'études 

primaires) e t  P-HF 5 (1)  (jeune homme 24 ans, werning-Hoffman, p ra t i -  

quement té traplégique insuf f i san t  r e s p i r a t o i r e ,  fau teu i l  p l a t ,  niveau 

d 'é tudes primaires) avec 3 ou 4 s o r t i e s  hebdomadaires en d i rec t ion  de 

"AH (espace d ' a t t r a c t i o n ) ,  mais auss i  avec une fréquence plus f a i b l e  

de P-HF 5 (1) (femme 36 ans, L.M.C. paraplégique, p o s s i b i l i t é s  

motrices des membres supérieurs t r è s  rédui tes ,  fau teu i l  roulant  

a e c t r i q u e ,  niveau d'gtudes primaires) e t  de P-HF 6 ( 3 )  (jeuns homme, 

25 ans, spina-bifida, paraplégique, niveau d'études pr imaires) .  

Par a i l l e u r s ,  l ' i n t é ~ a t i o n  par l ' a c c e s s i b i l i t é  du f q e r ,  dans un 

immeuble ordinaire ,  f a i t  que valides et: handicapés s e  c r o i s e n t  souvent 

dans l e s  ascenceurs e t  environs imnédiats. Naturellement, comme dans 

l e  groupe des val ides lui-m8m, c e t t e  mise en contact des deux 

p o p d a t i o n s  ne débouche pas, en général ,  su r  d 'autres  types de 

re la t ions .  Il semble cepenàant, i c i ,  que l e  ca rac tà re  inhabi tuel  de l a  

s t r u c t u r e  s u s c i t e  l a  curiciàité des vo is ins  e t  que c e r t a i n s  d'entre-eux 

à p a r t i r  de c e t  a t t r a i t  s e  mettent en s i t u a t i o n  d ' a t a b l i r  des 

r e l a t i o n s  avec l e s  rés iden ts  de l e u r  choix. Ainsi, P-HD1 (femme, 35 

ans, pol io,  tétraplégique, insuf f i san te  resp i ra to i re ,  fauteui  1 

roulan t ,  niveau d 'études pr imaires) ,  avant de s o r t i r  du foyer pour 

s ' i n s t a l l e r  en appartement autonome & E g 2, en couple avec un ami, a 

eu quelques années durant une amie val ide,  logeant deux étages au 

dessus, qui l u i  c o n f i a i t  son enfant âgé de moins de d ix  ans à. garder. 

(1) R6unis dans l e  cadre du groupe d'expression. 



P-HD 2 (femme, 30 ans, pol io,  pratiquement té traplégique,  insuf f i san te  

resp i ra to i re ,  fau teu i l  roulant  p l a t ,  niveau d'études supérieur)  e s t  

s o r t i e  v ivre  en appartemnt autonome avec une femme val ide rencontrée 

dans l e  même immeuble quelques années auparavant. Dans ce cas. 

l ' a c c e s s i b i l i t é  semble avoir joué un r s l e  non-négligeable en 

favorisant  l a  mise en re la t ion  des deux personnes, puis l eur  

i n s t a l l a t i o n  dans l a  v i l l e .  

D'une manière plus générale, l'examen des s o r t i e s  du Foyer considéré 

montre que depuis son ouverture 10 personnes ont  pu trouver ou 

retrouver des conditions de v i e  plus  indépendantes dans des logements 

ordinaires  e t  que 4 au t res  personnes sont p a r t i e s  en montant une 

p e t i t e  s t ruc ture  autogérée dans une au t re  v i l l e .  O r ,  il semble bien 

que, m i s  à part l e s  t r o i s  cas  de r e t o u r  au domicile fami l ia l  que ces  

donnees intègrent ,  toutes l e s  au t res  s o r t i e s  ont  b h é f i c i é ,  des  

degrés divers ,  du jeu de l ' t x c e s s i b i l i t é .  

Loin de nom l ' i d é e  de considérer cel le-ci  comme facteur  déterminant 

du processus d'autonomisation qui a a ê t r e  compris dans s a  complexité 

comme produit d'une mul t ip l ic i t é  d ' in te rac t ions ,  particulièrement 

e n t r e  la dynamique propre des s u j e t s  e t  l e s  pratiques 

i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  environnementales. Mais en l 'occurence, 

l ' a c c e s s i b i l i t é  semble bien, à ces  divers niveaux, catalyser  ce qui 

pousse ou asp i re  dans l e  sens d'une autonomisation : 

- l a  s o r t i e  e s t  d 'autant  plus pensable que l a  p o s s i b i l i t é  de trouver 

sur  l ' e x t é r i e u r  des logements accessibles  e t  adaptables ex i s te  e t  

qu'un se rv ice  d ' a u x i l i a i r e s  de v i e  pouvant in te rven i r  au domicile 

des personnes fonctionne sur  E g 2 .  

- l e  dés i r  de s o r t i r  peut émerger ou s e  mobiliser plus fortement au 

contact de s o l l i c i t a t i o n s  extér ieures ,  de personnes s i tuées  a i l l e u r s  

e t  q u ' i l  f a u t  pourtant bien rencontrer quelque part .  L ' in tégrat ion 

du foyer dans un immeuble ordinaire ,  l a  p o s s i b i l i t é  pour l e s  

rés iden ts  d ' a l l e r  en v i l l e ,  assez souvent, créent  des conditions 

favorables sur  ce plan. 



- l e s  p r o j e t s  de s o r t i e  peuvent d 'autant  plus prendre forme e t  se  

r é a l i s e r  que l e s  s u j e t s  ont pu t e s t e r  leurs  capacités 

d'  autonomisati on sur divers  plans, impliquant 1' accès à 1' espace 

extér ieur  au foyer : courses, démarches, r e l a t i o n s  soc ia les ,  etc.. .  

On observe a m s i ,  outre  l e s  cas déjà  c i t é s ,  que deux autres  personnes 

handicapées (un homme âgé de 27 ans, pol io,  paraplégique, insuf f i san t  

r e s p i r a t o i r e ,  niveau d 'études d 'études seconchires e t  une femme âgée 

de 24 ans, pol io,  paraplégique avec a t t e i n t e  des membres supérieurs ,  

niveau d 'e tudes primaires) sont s o r t i s  du foyer pour vivre avec l e u r s  

compagnons respec t i f s .  Dans l e s  deux cas ,  l e s  r e l a t i o n s  préalables  s e  

sont  é t a b l i e s  à p a r t i r  de con tac t s  en v i l l e .  

Les t r o i s  s o r t i e s  de type individuel (deux à E g 2 ,  une versune  v i l l e  

du sud de la France) semblent aussi  témoigner de l ' impact  desdiverses  

ra i sons  évoquées ci-dessus, mais plus particulièrement de 

1 'expérimentation progressive d'une autonomisation possible sur 

l ' e x t é r i e u r  : pendant l e u r s  séjours  au foyer ,  ces  personnes (P-HD 3 ,  

homme, 27 ans, dennatmyosite, capaci tés  motrices t r è s  rédui tes ,  

niveau d'études primaires ; homme, 54 ans, spina b i f i d a ,  f a u t e u i l  

rou lan t ,  niveau d 'études primaires ; homme, 38 ans, té t raplégique,  

fau teu i l  roulant  é lectr ique,  insuffisance resp i ra to i re ,  niveau 

d ' é tudes  secondaires) ,  on t  beaucoup exprimé e t  pu t e s t e r  concrétement 

leur  propension à inves t i r  l e s  espaces accessibles  environnants e t  

notamment l 'espace d ' a t t r a c t i o n  ( "A" ) .  

Enfin, l e s  quatre s o r t i e s  par c réa t ion  d'un foyer autogéré semblent 

s ' ê t r e  appuyées sur une autonomisation soc ia le  des protagonistes, 

progressivement renforcée au t ravers  de diverses a c t i v i t é s  de type 

soc ia l  ou c u l t u r e l ,  à l 'évidence f a c i l i t é e s  par l ' a c c e s s i b i l i t é  des 

l i eux  où e l l e s  s ' i n s c r i v a i e n t ,  notamment, par exemple, de l a  maison de 

quart ier .  Les personnes impliquées ( t o u t e s  de sexe masculin, 25- 35 

ans, insiiffisance resp i ra to i re  e t  quasi- té traplégie ,  deux f a u t e u i l s  

rou lan ts  é lectr iques,  deux f a u t e u i l s  p l a t s ) ,  ont  a i n s i  pu u t i l i s e r  

plus aisément leiirs études, polir t r o i s  d ' en t re -e l les  de niveu 

s u p & i e ~ i r ,  e t  empninter de nouveailx i t i n é r a i r e s  sociaux. 



8.3.2. - Facililationi & catalyse de l'autonmisation sociale 

La f a c i l i t a t i o n  apportée par l ' a c c e s s i b i l i t é  en termes d'autonomi- 

sa t ion  soc ia le  apparaî t  t r è s  nettement auss i  chez l e s  personnes de 

notre  échant i l lon i n s t a l l é e s  en appartement. Ces personnnes, 

rappelons-le, o n t  é t é  choisies  en fonction du c r i t è r e  d'un "handicap 

lourd", de manière à t r a v a i l l e r ,  y compris dans ce cas, l 'hypothèse 

d 'un  apport de l ' access ib i l i sa t ion .  Ce p e t i t  échant i l lon complémen- 

t a i r e s  des précédents se  compose de : 

- b o i s  personnes s o r t i e s  du foyer d'E g 2, dont deux femmes 

tétraplégiques,  insuff isantes  resp i ra to i res  (P-HD 1 ,  P-HD 2)  e t  un 

hmme a t t e i n t  de dermatanyosite aux capaci tés  motrices t r è s  rédui tes  

(FHD 3). 

- t r o i s  personnes en provenance d'un centre  de rééducation ou de 

l ' h ô p i t a l ,  quasiment tétraplégiques s u i t e  à des accidents graves 

survenus à l ' â g e  adul te  : femme de 30 ans, ex-infirmière s'occupant 

s e u l e  de s a  i ï l l e  de cinq ans (P-HD 4 )  ; femme de 26 ans, ex- 

ambulancière, cé l iba ta i re  (P-HD 5 )  ; homme de 48 ans, ex-gérant de 

soc ié té  en instance de divorce (P-HD 6) .  

- t r o i s  personnes en provenance de leurs  famil les  avec une courte  

étape intermédiaire en cen t re  de rééducation pour deux d 'entre-  

e l l e s  : homme 26 ans, polio d'enfance, paraplégique, vivant 

maritalement avec une femme handicapée paraplégique (P-HD 7) ; femme 

25 ans, I.M.C. en fau teu i l  roulant ,  niveau d'études secondaires (P- 

HD 8) ; femme 33 ans, polio, paraplégique, études de dactylo, 

o r ig ina i re  du Maroc, mariée depuis peu (P-HD 9) .  

- t r o i s  personnes dans des s i t u a t i o n s  d i f fé ren tes  e t  hétérogènes : un 

homme de 57 ans, hémiplégique avec aphasie, sans formation, vivant 

dans l e  pavillon de s a  soeur mariée (P-HD 10) ; une femme de 81 ans, 

ex-lingère, souffrant  d'une luxation des hanches e t  u t i l i s a n t  un 

fau teu i l  roulant ,  qui réside en s t u d i o  dans une résidence pour 

personnes âgées (P-HD 11) ; im nain de 30 ans, ex-maniitentionnaire, 

ayant su iv i  scemment une formation d'employé de bureau (P-HD 12) .  



Au moment de l 'enquête ,  aucune de ces  personnes n ' exerça i t  un emploi. 

Leurs ressources se  composaient de l 'Allocat ion aux Adultes 

Handicapés, de l 'Allocat ion comp-nsatrice e t  de l 'Allocat ion Logement, 

s o i t  en moyenne moins de 6.000 F. par mois, sauf pour l e s  t r o i s  

d fen t re -e l les  qui percevaient une ren te  d'accident du t r a v a i l  

s ' é lévan t  à environ 8.000 F. Celles qui vivent en couple, maritalement 

(p-HD 1, P-HD 2) ou mariée (P-HD 9) é v i t e n t  autant  que possible  de 

recour i r  à des a u x i l i a i r e s  de v i e  ou des tierces-personnes dans l a  

mesure où l e  compagnon peut t e n i r  ce r61e, de manière à présever l e  

budget commun. Le couple de handicapés s ' y  vo i t  obl igé,  mais s e s  

ressources globales l u i  permettent d ' ê t r e  plus  à l ' a i s e  économiquement 

que l e s  personnes vivant seules. Ces dernières ,  en e f f e t ,  doivent 

consacrer une p a r t i e  importante de l e u r s  revenus couvrir  l e s  

dépenses l i é e s  au recours souvent quotidien à des a ides ,  sauf de l a  

personne m i n e  parfaitement autonome dans l a  v i e  quotidienne. 

Canpte tenu de leur  s i tua t ion  de désinser t ion professionnel le ,  de l a  

fa ib lesse  de l e u r s  ressources. on pour ra i t  penser que l ' a c c e s s i b i l i t é  

const i tue un élément t r è s  secondaire, voire  complétement négligeable, 

de l eur  v i e  sociale .  Or, c ' e s t  exactement l e  con t ra i re  qui s e  

constate ,  i c i  aussi .  

En premier l i e u ,  l ' a c c e s s i b i l i t é  des logements a permis l a  r é a l i s a t i o n  

des s o r t i e s  observées à p a r t i r  du foyer, de l ' h ô p i t a l ,  des cen t res  de 

rééducation, ou des famil les ,  chez des personnes dont l a  fa ib lesse  des 

ressources représen ta i t  précisément ur.e con t ra in te  t r è s  fo r te .  Celle- 

c i  ne l eur  permettai t  pas, notamment, d'envisager l a  construct ion 

d'une maison individuel le  adaptée. Le dés i r  de s o r t i r  de milieux 

spéc ia l i sés  ou protégés n ' a ,  sans doute, dans ce r ta ins  cas ,  pu 

apparaî t re  qu 'à  p a r t i r  d'une an t ic ipa t ion  de leur  v i e  dans une v i l l e  

présentant un minimim de carac té r i s t iques  d ' a c c e s s i b i l i t é .  Il n ' a  pu, 

en t o u t e  hypothèse, s e  concrét iser  que dans l a  mesure où des logements 

accessibles  à l a  portée de leurs  moyens pouvaient leur  ê t r e  proposés. 

A c e t  égard, on re lève  que tou tes  l e s  personnes d i s e n t  ê t r e  venues 

habi ter  à E g 2 en raison de son a c c e s s i b i l i t é ,  s o i t  en cho is i s san t  

e l l es -mêmesce t te  v i l l e  en fonction de ce c r i t è r e ,  so i tpo i i r  y avoir 

é t é  or ientées  en fonction de ce même c r i t s r e .  P-HD 1 a u r a i t  "aimé 

hab i te r  une v i l l e  où il y a du moiivement, des gens sympa, où  on peut 



fac i lement  s e  f a i r e  des  amis", e t  son i n s t a l l a t i o n  à E g 2 e s t  

uniquement l i é e  à l ' a c c e s s i b i l i t é  de c e l l e - c i .  Il en va de même pour 

P-HD 2 q u i  a u r a i t  aimé "habi ter  en Corse parce  que l e s  gens son t  p lus  

sympa e t  q u ' i l  f a i t  beau temps", pour P-HD 3 qui p ré fè re  l a  campagne 

comme pour P-HD 5 e t  P-HD 8. P-HD 4 a c h o i s i  E g 2 parce  q u ' e l l e  peut  

" a l l e r  pa r tou r  t o u t e  seu le" ,  sans  a v o i r  pensé à d ' a u t r e s  l o c a l i t é s ,  

comme l e s  a u t r e s  personnes r e s t a n t e s  de l ' é c h a n t i l l o n .  Il convient  de 

remarquer, pa r  a i l l e u r s ,  que l ' a c c e s s i b i l i t é  des logements e t  de l a  

v i l l e  semble jouer un r61e p r inc ipa l  dans l e  processus 

d'autonomisation des personnes par  r appor t  à l e u r s  s t r u c t u r e s  de 

provenance a l o r s  que l e  d i s p o s i t i f  a u x i l i a i r e  de v i e  e x i s t a n t  prend 

une fonc t ion  secondaire .  On ne r e t rouve ,  en e f f e t ,  ce lu i - c i  que dans 

quelques cas ,  l e s  personnes dans l e u r  grande m j o r i t é  t rouvant  e l l e s -  

mêmes l e s  ressources  nécessa i r e s  s u r  ce  p lan,  m ê m e  si c e c i  pose des  

problèmes l i é s  au manque de formation du personnel s o l l i c i t é  e t  aux 

r u p t u r e s  tou jour s  poss ib l e s  de l e u r  d i s p o n i b i l i t é  . 

En second l i e u ,  pour des personnes sans  emploi, aux r e s sources  t r è s  

modestes, l ' a c c e s s i b i l i t é  de l a  v i l l e  r e v ê t  une importance 

p a r t i c u l i è r e  dans l 'économie de l e u r  v i e  psychique e t  soc ia l e .  

Limitées en mat ière  de moyens de t r a n s p o r t s  i nd iv idue l s  - deux 

seulement o n t  une v o i t u r e  personnel le  - e l l e s  passent  beaucoup p lus  de 

temps que l a  moyenne de l a  population à E g 2 ,  l e s  mouvements des  

migrat ions  quot id iennes ,  hebdomadaires ou même annuel les  l i é e s  respec- 

t ivement au t r a v a i l ,  aux dépa r t s  en week-end e t  aux vacances, l e s  

concernant assez  peu. O r ,  c e  temps, dans une v i l l e  i naccess ib l e ,  ne 

p o u r r a i t  ê t r e  vécu que dans l e s  l i m i t e s  s p a t i a l e s  t r è s  é t r o i t e s  d 'un 

logement, avec,  comme r é s u l t a n t e ,  une r e s t r i c t i o n  considérable  des 

p o s s i b i l i t é s  de rencontrer  des gens,  d ' i n s t i t u e r  des  r e l a t i o n s  

amicales,  de p a r t i c i p e r  à des a c t i v i t é s  s o c i a l e s  e t  en swnme de v i v r e  

en v i l l e .  

Tel n ' e s t  pas  le c a s  ici. Cm r e l ève ,  en e f f e t ,  que pratiquement t o u t e s  

c e s  personnes (10/12) o n t  des amis à E g 2, a m i s  q u ' e l l e s  f réquentent  

régul ièrement  s o i t  chez e l l e s ,  s o i t  chez eux. Il ne s ' a g i t  

généfalement pas  de v o i s i n s  mais de personnes r encon t rées  a i l l e u r s ,  

dans l a  v i l 1  e ,  au cours  de Ta f r équen ta t ion  d e s  l i e u x  a c c e s s i b l e s  ou 

de l a  p a r t i c i p a t i o n  à c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  s o c i a l e s .  



Les re la t ions  de voisinage se  l imi ten t  au "bon jour-bonsoir" avec 

quelques interact ions ponctuelles à l 'occasion de s i tua t ions  excep- 

t ionne l les  sans s p é c i f i c i t é  p a r t i c u l i è r e  (chat  qui joue sur  l e  balcon 

d ' à  cô té )  ou prenant au cont ra i re  une s ign i f ica t ion  par  rapport au 

handicap. par exemple en cas  de pannes d'ascenseur. C 'est  a l o r s  l e  

moment pour l e s  personnes handicapées de t e s t e r  l a  p o s s i b i l i t é  de 

mobiliser,  si nécessaire, l e  voisinage, mais une t e l l e  éven tua l i t é  

semble, en f a i t ,  assez r a r e  (1 cas) .  

Dans n o t r e  échant i l lon,  deux personnes, tou te fo i s ,  entret iennent  des 

r e l a t i o n s  t r è s  fréquentes avec des vois ins  proches : P-HD 1 e t  son 

compagnon l e s  reçoivent régulièrement pour prendre l e  café,  d i scu te r ,  

ou regarder  l a  t é l é  ensemble : "Nous l e s  rencontrons partout ,  chez 

eux, chez nous. dans l a  rue". P-KD 10 e t  s a  famil le  prat iquent  

également des inv i ta t ions  réciproques avec l e u r s  vois ins  immédiats. 

Pour l e s  personnes seu ies ,  l e s  amis sont  l e  plus  souvent s o l l i c i t é s  

pour apporter des aides complémentaires à c e l l e s  des a u x i l i a i r e s  de 

v i e  ou tierces-personnes. P-HD 4. P-HD 8 ,  P-HD 3 l e s  font in te rven i r  

de manière in te rmi t ten te ,  par exemple, lorsqu ' e l l e s  souhaitent f a i r e  

des "grandes courses" ou procéder à des travaux ; P-HD 6 bénéficie  

quotidiennement de l ' a i d e  d'une amie. C'est aussi  avec ces  amis 

q u ' e l l e s  s o r t e n t  assez souvent en v i l l e .  

Dans 1 '  échant i l lon considéré, seule  l a  personne naine ne semble pas 

en t re ten i r  des re la t ions .  E l l e  d i t ,  non seulement ne pas avoir  d'amis, 

mais ne pas souhai ter  s ' e n  fa i re .  Cet homme de 30 ans, passé p a r  

l'Armée du s a l u t ,  un foyer de jeunes t r a v a i l l e u r s ,  un cen t re  de 

formation professionnel le  pour handicapés, v i t  particulièrement i s o l é  

à présent.  I l  s e  p l a i n t  du racisme des gens à E g 2, avec son 

caractère  de " v i l l e  de passage" t rop  grande, de c i t é  d o r t o i r ,  tou t  en 

a p p e c i a n t  par a i l l e u r s  son a c c e s s i b i l i t é  e t  l e s  conditions de 

logement q u ' i l  y a trouvé, en f a i s a n t  référence à l a  proximité des 

moyens de t ranspor t ,  e t  des centres  commerciaux, a i n s i  qu 'à  l a  bonne 

insonorisation de son appartement. Chez l u i ,  un pro j e t  apparai t  

prédominant : t rouver  un emploi à E g 2 qui corresponde, si possible ,  

à l a  formation d'employé de bureau ou informatique q u ' i l  a su iv ie ,  c a r  

l e  f a i t  d 'avoir  à se  déplacer l u i  demanderait une énergie t rop  



importante.  C ' e s t  pourquoi, a u s s i ,  il s u i t  avec  a t t e n t i o n  l ' é v o l u t i o n  

de l ' a c c e s s i b i l i t é  de la v i l l e ,  considérant  q u ' e l l e  s 'amél iore  

globalement, mais  p o i n t a n t  l e  "vandalisme coupablew, à son sens ,  des 

dysfonctionnements des e s c a l a t o r s ,  comme un f r e i n  se r i eux  aux progrès  

souha i t ab le s  en ce  danaine. 

Chez l e s  a u t r e s  personnes - exception f a i t e  de  "notre" v i e i l l e  dame e t  

de "notre" handicapé en f a m i l l e  - l e  t r a v a i l  ne c o n s t i t u e  pas  un 

o b j e c t i f  expl ic i tement  posé,  sauf  dans deux c a s  : P-HD 5 e t  P-HD 9 qui 

e spè ren t  pouvoir u t i l i s e r  l e u r s  formations respectivement en cour s  ou 

d é j à  acquise.  Les a u t r e s ,  même en acceptant  l ' i d é e  d'une nouvel le  

formation (P-HD 4,  P-HD 6 ) ,  doutent  t ous  à des degrés d i v e r s  de l e u r s  

p o s s i b i l i t é s  d 'exercer  un emploi s o i t  sans  aménagements des  condi t ions  

h a b i t u e l l e s  en mil ieu  o rd ina i r e  (P-DH 4 ,  P-HD 6), s o i t  en dehors du 

cadre  de p e t i t s  travaux à domicile (P-HD 1, P-HD 2 ,  P-HD 3 ) .  A c e c i  

s ' a j o u t e ,  en négat ive ,  l a  perspect ive  de perdre  une p a r t i e  des 

a l l o c a t i o n s  qu ' ils perçoivent  ac tuel lement .  Ce r t a ines  son t  cependant 

t r è s  ac t ives .  Ains i ,  P-HD 8 t r a v a i l l e  bénévolement dans un groupe 

d ' a lphabé t i sa t ion .  Après nous avo i r  s igna lé  qu ' e l l e  a u r a i t  souhai té  

pouvoir exe rce r  un emploi, e l l e  a j o u t e  ". .. mais s 'occuper de l a  

maison, essayer  d ' a v o i r  l a  v i e  l a  p lus  normale p o s s i b l e  prend beaucoup 

de temps. E t  p u i s ,  j ' a i  beaucoup de c e n t r e s  d ' i n t é r ê t s ,  j e  m'occupe 

d'un groupe d ' a lphabé t i sa t ion ,  j 'apprends l ' a n g l a i s  e t  l ' i t a l i e n .  J ' a i  

beaucoup d l a c t i v i t & .  . . I f .  P-HD 7 e t  s a  compagne handicapée, ou t r e  

q u ' i l s  é l èven t  l e u r s  deux en fan t s ,  son t  t r è s  i n v e s t i s  dans l e  

mi l i t an t i sme  en  faveur  de l ' a c c e s s i b i l i t é .  P-HD 9 a dé jà  é c r i t  un 

l i v r e  qui  a f a i t  l ' o b j e t  d'une publ ica t ion.  P-HD 3 p a r t i c i p e  à l a  v i e  

d ' une  a s s o c i a t i o n  de handicapés dans l a q u e l l e  il occupe un pos t e  

d 'adminis t ra teur  é lu .  P-HD 9 ,  pour s a  p a r t  é v i t e  de s ' imp l ique r  dans 

l e s  a s s o c i a t i o n s  de personnes handicapées c a r  il d i t  "ne pas vouloi r  

devenir un handicapé physique, par  con t re  il recherche activement à 

s ' i n s é r e r  en t a n t  que bénévole dans d ' a u t r e s  réseaux sociauxt t .  

Pour l u i ,  comme pour Les a u t r e s ,  l e s  r e l a t i o n s  avec l e s  f ami l l e s  son t  

f a c i l i t é e s  pa r  l ' a c c e s s i b i l i t é .  Ainsi nous d i t - i l  ne r encon t re r  s a  

f ami l l e  que chez l u i ,  c a r  l e  logement de ce l l e -c i  l u i  e s t  

i naccess ib l e .  Ceci l e s  c o n t r a i g n a i t  d ' a i l l e u r s ,  auparavant,  à s e  

r encon t re r  dans des l i e u x  publ ics  de s t y l e  c a f é ,  par  exemple. La 



fréquence des v i s i t e s  de type famil le  s u i t ,  dans ce cas ,  un rythme 

hebdomadaire, comme pour l a  moitié des personnes considérées. L e  

famil les  peu éioignées sur l e  plan géographique viennent l e s  vo i r  chez 

e l l e s  ou l e s  reçoivent avec des d i f f i c u l t é s  var iab les  selon l e s  

ca rac t&is t iques  d ' a c c e s s i b i l i t é  de l e u r s  logemnts .  Dans l e s  au t res  

cas, par contre ,  l e s  famil les  é t a n t  p lus  éloignées, l e s  v i s i t e s  s e  

produisent e n t r e  une 1 t r o i s  f o i s  par an au moment des périodes de 

vacances. Pour P-HD 1, ces rencontres tendent de plus en plus  à s e  

r a r é f i e r  avec s e s  parents, car  en ra i son  de leur  viei l l issement  i l s  
, . 

éprouvent des d i f f i c u l t é s  à s e  déplacer a l o r s  que l ' i n a c c e s s i b i l i t é  de 

leur  logement ne leur  permet pas de recevoir  l eur  fil1 e. 11 e s t  c l a i r  

que c e t t e  perspective guet te  l a  plupart  des  cas  considérés, lorsque l a  

maisop fami l ia le  ne leur  e s t  pas accessible .  L'aide trouvée encore 

auprès des parents  ou de l a  f r a t r i e  peut,  en e f f e t ,  ê t r e  remise en 

cause par  l e  temps. 

Interrogées quant à l eur  s a t i s f a c t i o n  vis-à-vis des conditions de v i e  

Eg 2. l e s  personnes s e  d iv i sen t  en deux groupes : un groupe de 

s a t i s f a i t s  ou de p lu tô t  s a t i s f a i t s ,  qui mettent en avant 

l ' a c c e s s i b i l i t é  de l a  v i l l e  comme c r i t s r e  pr incipal  d'évaluation ; un 

groupe plus rédu i t  d' i n s a t i s f a i t s  qui u t i l i s e n t  un c r i t è r e  

d ' éva l ia t ion  psychosociologique. 

- dans l e  groupe des s a t i s f a i t s  ou p l u t ô t  s a t i s f a i t s .  P-H-DG, par 

exemple, estime que Eg2, m i s  à p a r t  l e  problème du cinéma 

inaccessible. e s t  l e  "nec plus u l t ra" .  I c i  t o u t  e s t  de plain-pied, 

on peut a l l e r  par tout ,  dans l e s  grands magasins, à "Av (espace 

d ' a t t r a c t i o n ) ,  même dans l e s  administrat ions,  dans l e s  parcs. en 

suivant des chemins sans routes  e t  sans ponts". Tous font  é t a t  de 

l eur  fréquentation assidue de "Atr e t  de l e u r s  quar t i e r s  r e s p e c t i f s ,  

observant géngalement une amélioration de l ' a c c e s s i b i l i t é  depuis 

l eur  i n s t a l l a t i o n  dans l a  v i l l e ,  mais s igna lan t  l e s  problèmes q u ' i l s  

rencontrent sur  ce plan e t  souhai tant  de nouvelles améliorations : 

problème du cinéma. i n a c c e s s i b i l i t é  a u s s i  de la  pat inoire ,  de l a  

p i s i n e ,  da l les  qui  s e  soulèvent sur un cheminement pr incipal ,  

den t i s tes  inaccessibles ,  magasins de chaussures orthopédiques en 

étage, i n s t a l l a t i o n  malencontreuse d'une porte  tourniquet 3 "A*,  

ca i sse  de magasin non adaptée aux f a u t e u i l s  roulants  é lec t r iques ,  



i n a c c e s s i b i l i t é  des bords d'une r i v i è r e  sans voi ture,  e t  des 

t e r r a i n s  de sports  s i t u é s  aux abords de l a  r i v i è r e  en question.,  

e t c ,  e t c .  ,. A chaque f o i s ,  c ' e s t  l eur  autonomie qui e s t  en jeu. 

Ainsi P-H-D9 trouve démoralisant d ' ê t r e  portée pour accéder au loca l  

c o l l e c t i f  r é s i d e n t i e l  inaccessible  de son quart ier .  Le f a i t  qu'on 

l u i  promette de l e  f a i r e  depuis t r o i s  ans, témoigne de l a  force 

d ' i n e r t i e  qui bloque encore l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  des l i eux ,  même dana 

une v i l l e  où l e  mouvement e s t  bien lancé. Certaines personnes de ce 

groupe consid&ent ,  par a i l l e u r s ,  que l e  regard porté  par l e s  

val ides s u r  e l l e s  s ' e s t  peu à peu banalisé. P-H-M estime qu'à Eg2 

"il n 'y a pas un regard pesant sur  l e s  handicapés comme "DR ( v i l  l e  

d'où e l l e  v ien t )  où l ' on  s e  f a i t  regarder comme une bête 

curieuse"... "Les gens ont  un regard d i f fé ren t  en semaine ou l e  

week-end, en semaine il e s t  plus banalisé". P-H-D7 a analysé 

l 'observat ion précédente de l a  manière suivante : *A "Am ( espace 

d ' a t t r a c t i o n ,  il y a beaucoup de brassages de population. l e s  

habi tués,  l e s  hab i tan t s  % Eg2 ne regardent plus, l e s  au t res  

continuent à beaucoup regarder l e s  handicapés". Ce regard n'empêche 

pas t o u t e f o i s  l e s  personnes de s o r t i r  souvent, sauf "notre" v i e i l l e  

dame qui é v i t e  de s e  montrer en fau teu i l ,  par f i e r t é  d i t -e l l e ,  

l imi tan t  a i n s i  s e s  déplacements sur  l ' ex té r ieur  t r è s  sensiblement 

car e l l e  "fatigue v i t e  avec l e s  cannes". 

- dans l e  groupe des i n s a t i s f a i t s ,  l e s  pos i t ions  s u r  l ' a c c e s s i b i l i t é  

sont t r è s  proches de c e l l e s  exprimées par l e s  autres  personnes, m a i s  

i c i  on s e  p l a i n t  s o i t  du racisme (PH-Dl2 ; personne naine) comme 

nous l 'avons déjà  évoqué, s o i t  de l ' ind i f fé rence  des val ides (cas  

des deux personnes tétraplégiques insuf f i san tes  r e s p i r a t o i r e s ) .  PH- 

Dl trouve l e s  gens t rop froids. P-H-D2 d i t  s e  s e n t i r  seu le  dans La 

v i l l e ,  n'observant de s u r c r o î t  aucune habi tuat ion des valides vis- 

à-vis des handicapes. On do i t  remarquer que ce groupe s e  compose des 

t r o i s  personnes peut-être l e s  plus exceptionnelles de no t re  

échant i l lon,  l e s  deux personnes handicapées é tan t  l ' une  dans un 

fau teu i l  t r è s  haut ,  l ' a u t r e  dans un f a u t e u i l  p la t .  

L 'accessibi l isat ion de l'environnement b â t i ,  en stimulant 

l'autonomisation sociale  de ces  personnes par rapport aux s t r u c t u r e s  

où e l l e s  é t a i e n t  antérieurement p r i s e s  en charge, amène aussi  l a  



confrontation des regards en t re  val ides e t  handicapés, l à  où l e s  uns 

e t  l e s  au t res  vont désormais se  cotoyer. Cette confrontation dans l e  

premier poupe ci-dessus e s t  vécue dans l'ensemble p lu tô t  

positivement, en évoquant une cer ta ine  banal isat ion de la 

différence. Dans l e  second poupe ,  au cont ra i re ,  s e  manifeste l e  

sen t  h e n t  d ' une absence d'habituation en même temps, paradoxalement, 

que c e l u i  d 'une cer ta ine  indifférence,  posant a i n s i  l a  question de 

wbarr ières '*  de type psychosociologique e t ,  appelant d 'autres  

processus d ' access ib i l i sa t ion .  

V.3.3 - D'Me acceseibilisation B l'autre 

L'access ib i l i t é  ex i s tan te  qui v ien t  s ' i n t é g r e r  nakurellement dans l e  

cadre des pratiques quotidiennes en produisant des e f f e t s  

d'autonomisation sociale .  f a i t  émerger de nouvelles demandes 

d ' access ib i l i sa t ion .  Un cycle fonctionne a i n s i  e n t r e  l 'autonomisation, 

l ' i n t é g r a t i o n  des personnes handicapées e t  l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  des 

milieux de v i e ,  l e s  deux processus se  renforçant  réciproquement, 

alternativement, successivement. Ils sont  intimement l i é s .  

S i  l e s  p?rsonnes handicapées s o r t e n t  beaucoup p lus  de l e u r s  logements 

ou de l e u r s  foyers lorsque l'environnement b â t i  e s t ,  en p a r t i e ,  

access ib i l i sé ,  c e c i  l e s  amène nains à percevoir l e s  acquis sur ce plan 

que l e s  obstacles  qui pers i s ten t  encore. Nous avons noté ci-dessus l e s  

repérages q u ' e l l e s  f a i s a i e n t  de l ' a c c e s s i b i l i t é  des l i eux ,  a i n s i  que 

leur  vécu des regards, des a t t i t u d e s  des val ides.  

Ceci appara i t  a i s s i  dans l e s  propos enreg is t rés  à l 'occasion d'une 

réunion d'expression sur  l ' a c c e s s i b i l i t é  à Eg2 e t  l a  confrontation à 

des s i t u a t i o n s  d ' i n a c c e s s i b i l i t é  vécues p a r  l e s  personnes présentes : 

P-H-F4 : jeune homme de 22 ans, myopathie, pratiquement té traplégique,  

insuff isance r e s p i r a t o i r e ,  fau teu i l  roulant  é lectr ique,  o r ig ine  

maghrébine, niveau d'études primaires ; P-H-F5 : jeune homme, 24 ans, 

Wenning-Hoffman, pratiquement té traplégique,  insuff isance respira-  

t o i r e ,  f a u t e u i l  p l a t ,  niveau d'études primaires ; P-H-F6 : femme, 35 

ans in f i rmi té  m t r i c e  cérébrale, pratiquement té traplégique,  niveau 

d'études primaires ; P-H-F7 : jeune homme, 26 ans, spina b i f ida .  

paraplégie, niveau d létudes primaires. 



Dans ce cadre, l e s  personnes, après avo i r  f a i t  é t a t  de l e u r s  s o r t i e s  

assez fréquentes en v i l l e ,  d'une évaluation globalement posi t ive de 

son a c c e s s i b i l i t é ,  s ignalé  l e s  d i f f i c u l t é s  techniques rencontrées, 

mettent rapidement l 'accent  s u r  l e  problème des a t t i t u d e s ,  pointant 

l à ,  pour e l l e s ,  l a  plus  marquante i n a c c e s s i b i l i t é  des l ieux.  

Pour P-H-F4, " l ' inaccess ib i l i t é ,  c ' e s t  pas que l e s  marches, il y a 

aiassi l a  règlementation qui f a i t  qu'on peut nous refuser  l e  cinéma", 

précisant  que ça  l u i  é t a i t  déjà  a r r i v é  à Paris.  mais pas à Eg2. Les 

refus d ' en t re r  à des cinémas ou à des res tauran ts  açcessibles  on t  é t é  

vécus par  t r o i s  d'entre-eux. P-H-F6 raconte : "un s o i r ,  pourtant 

accompagnée par mes parents, sous prétexte  de mes mouvements saccadés, 

on m'a p r i s e  pour une f o l l e  e t  on n ' a  pas voulu que j ' e n t r e  dans un 

restaurant. . .  J'ai m i s  deux ans après c e l a  pour r e s s o r t i r ,  j e  me s u i s  

enfermée. Maintenant j t a i  plus de maturité,  je  s o r s ,  mais j e  s a i s  

qu'on me regarde. C 'es t  long de mettre mon manteau pour sor t i r " .  P-H- 

F4 e t  P-H-F5 remarquent : "on e s t  plus  agressé dans un l i e u  accessible  

e t  où l e  mec t e  j e t t e" .  Dans ce cas ,  P-H-F4 r é a g i t  agressivement, 

P H-F5 change de pro je t  : "Si t ' e s  p a r t i  pour f a i r e  une bonne so i rée ,  

t ' a s  pas envie de t'em. . . avec un c.. . , t u  t e  casses". 

L ' inaccess ib i l i t é  des l ieux protégeai t  des a t t i t u d e s  du tout-venant, 

e l l e  fourn issa i t  un prétexte  pour légi t imer l e  r e j e t ,  c ' é t a i t  de l a  

faute à personne, simplement aux esca l ie r s .  L 'access ib i l i t é  implique 

l e s  acteurs ,  l e s  confionte l e s  uns aux autres ,  e l l e  dévoile  l e u r s  

a t t i t u d e s ,  El le  f a i t  apparaî t re  l a  différence,  l a  v i s i b i l i s e ,  e t  

e n t r a î n e  par l à  même une dés tab i l i sa t ion  des représentations, à moins 

de re fuser  de regarder, de voir l e s  personnes qui apparaissent l à  

t e l l e s  q u ' e l l e s  sont.  L 'access ib i l i t é  met à nu ce refus,  l à  où il se 

manifeste encore, essentiellement, semble-t-il, vis-à-vis des 

personnes qui sont  parmi l e s  plus  d i f f k e n t e s  en termes d'image par 

rapport à l a  normalité,  ce qui e s t  l e  cas des personnes dont nous 

rapportons i c i  l e s  témoignages. Là où l e s  f a u t e u i l s  roulants  "normaux" 

passent,  l e s  fau teu i l s  p l a t s ,  l e s  corps tordus dedans, l e s  gigotements 

cont inus,  passent nains bien, non pas au s o l  mais dans la t ê t e  des 

gens qui r e s t e n t  quelque peu s idérés  de l e s  voir  c i r c u l e r  n'importe 

où, e t  par exemple, de venir ,  mine de r i e n ,  couper, peut-être, 

l ' a p p é t i t  cinématographique ou gastronomique des c l i e n t s .  



Pour l e s  personnes de no t re  groupe, l ' a c c e s s i b i l i t é  c ' e s t  aussi  ce qui 

vient ,  nous a-t-il  semble, l e s  séparer de ceux des handicapés qui s ' e n  

s o r t e n t  par e l l e ,  qui  parviennent à f a i r e  banal iser  l e u r  d i f f k e n c e ,  

en l a  montrant. El les  auss i ,  ce r tes ,  s ' y  emploient mais en bûtant 

davantage sur  l e s  v i e i l l e s  représentations. P-H-F4 raconte a i n s i  

comment l a  dame d'un kiosque, apitoyée par  son image e s t  venue vers  

l u i  un jour avec des bonbons, a joutant  : "J ' é ta i s  mort de r i r e .  Je l e s  

aimais pas ces  bonbons, mais tous mes copains (valides) en on t  mangé". 

Une autre  ra i son  qu i  i n t e r v i e n t  dans l a  séparat ion évoquée, t i e n t  a u  

gains d'autononisation qui d i f fè ren t  assez sensiblement d'une personne 

à l ' a u t r e .  Pour P-H-F5, en fau teu i l  p l a t ,  l ' a c c e s s i b i l i t é  const i tue 

c e r t e s  un apport appréciable mais il remarque : "le  cinéma n ' e s t  pas  

accessible ,  mais c e l a  ne m'empêche pas d 'y  a l l e r .  I l  y a des personnes 

qui m'aident. C'est c e l a  l ' a c c e s s i b i l i t é  !". Il d i t  ne jamais avoir 

r e s s e n t i  de sentiment d'exclusion face à l ' i n a c c e s s i b i l i t é  de t e l  ou 

t e l  l i e u  car  '<je  me s u i s  toujours débroui l lé  pour me f a i r e  

accompagnerw. P-H-F3 n ' e s t  pas d'accord car  " l ' a ide  suppose l a  

compréhension, or moi j ' a i  du mal à p a r l e r  donc on ne me comprend 

pas". De plus,  a joute- t -el le ,  " l e s  accompagnateurs hés i ten t ,  ils re- 

doutent l e s  s o r t i e s  vers des l ieux où l ' a c c e s s i b i l i t é  n ' e s t  pas suf- 

fisante". 

L taccess ib i l i sa t ion  de l'environnement b â t i  pose a i n s i  l e  problème de 

l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  de l ' a i d e  pour l e s  personnes handicapées qui 

demeurent, su r  l e  plan de leurs déplacements, e t  plus  ghéralement  de 

leur mobilité,  dépendantes d 'autrui .  

Enfin, l ' a c c e s s i b i l i t é  in te rpe l le  l e s  personnes dans leur  i d e n t i t é  

propre. P-H-F1 exprime cec i  : " l a  première f o i s  où tu veux prendre l e  

métro e t  où on t e  d i t  "c ' es t  impossiblew, ça f a i t  mal. Tant qu'on e s t  

couvé on se rend pas compte, on e s t  porté  dans l e s  bras par s e s  

parents". Selon l u i ,  c ' e s t  au t ravers  d'une confrontation progressive 

avec l e s  obstacles  e t  d'une maturation personnelle, q u ' i l s  ont  p r i s  de 

plus en plus conscience de l'importance de l i a c c e s s i b i l i t é ,  "Plus tu  

v i e i l l i s ,  plus  t u  t e  rends compte q u ' i l  f a u t  f a i r e  quelque chose (sur 

ce plan. Si l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  par t i c ipe  21 f a i r e  s o r t i r  l e s  



"handicap(rç" du handicap en banal isant  l a  différence,  comme nous 

l 'avons i l l u s t r é  ci-dessus, e l l e  i n t e r v i e n t  auss i  au niveau de chaque 

individu ccmme p61e de mobilisation de c e  qui, chez l u i ,  a sp i re  à 

n ' ê t r e  pas handicapé, tout  en provoquant dans l e  même mouvement l e s  

défenses q u i  peuvent s e  manifester c e t  encirait. 

En favorisant  son autonomisation, e l l e  l ' i n t e r p e l l e  en t a n t  que s u j e t  

dans son dés i r  de s o r t i r  de l a  dépendance. En l 'acceptant  dans sa 

différence,  e l l e  l ' i n t e r p e l l e  comme personne qui n ' e s t  plus à 

réadapter. E l l e  f a i t  a i n s i  mieux appara î t re  l a  p a r t  que prend son 

h i s t o i r e  s ingul iè re ,  famil iale  e t  institu.t;ionnelle, dans c e  qui de l u i  

s e  r e t i e n t  ou s e  dépasse de sa posi t ion de handicapé. 





Au montsnt d'engager c e t t e  étude, 1' a c c e s s i b i l i t é  de 1 'environnement b â t i ,  à 

considérer l e s  produits d'évaluation ex is tan t s ,  semblait su r tou t  concerner 

quelques r é a l i s a t i o n s  exemplaires mais marginales, l a  Loi apparaissai t  peu 

appliquée e t  l ' appor t  de l ' a c c e s s i b i l i t é  commençait à s e  trouver considéra- 

blement r e l a t i v i s é ,  cel le-ci  venant, en e f f e t ,  & ê t r e  posée comme simple 

f a c i l i t a t i o n  de mouvement pour l e s  personnes handicapées l e s  plus  

favorisées ,  l e s  plus intégrées. 

Nous avons soumis ces  évaluations à une ré in te rpré ta t ion  d'ensemble, d'une 

p a r t ,  en revenant sur l e  caractère  radicalement nouveau des t ex tes  de l o i  

i n s t i t u a n t  l ' a c c e s s i b i l i t é  mais aussi  s u r  l e s  conditions d'émergence, de 

renforcement des bases d'une t e l l e  remise en question des pratiques du 

bi l t i r  e t ,  au-dela, de l a  notion du handicap e t  du modèle de l ' in tégra t ion ,  

d ' au t re  part, en menant une enquete auprès de conununes de t a i l l e  variable 

pour déterminer l e s  avancées de l ' a c c e s s i b i l i t é  en fonction du jeu des 

acteurs ,  du coQt des opérations, de l a  l ég i s la t ion  e t .  pour cerner  s e s  

apports,  en observant s u r  l e  t e r r a i n  d'une v i l l e  access ib i l i sée  depuis d i x  

ans l e s  f d q u e n t a t i o n s  d'un l i e u ,  en interviewant l e s  personnes considérées 

comme é t a n t  parmi l e s  plus  handicaphs,  en étudiant  l e s  s o r t i e s  d'un foyer 

d'hébergement intégré dans un immeuble normal, l e s  deux plans de l ' é tude  

bénéficiant au préalable d'une analyse de l a  l i t t é r a t u r e  qui l eur  a é t é  

consacrée. 

Il r e s s o r t  de notre  étude que l ' a c c e s s i b i l i t é  s ' e s t  désonnais nettement 

enclenchée dans l e s  w a t i q u e s  du b ê t i r  qui marquent l e  développement ou/et 

l a  rénovation des v i l l e s .  El le  se  développe déja  sensiblement avec l e  

support de l a  l o i ,  sous l ' e f f e t  de l a  pression des associat ions de 

personnes handicapées, de l a  mobilisation des centres  de réadaptation, du 

c e r c l e  des i n i t i é s  e t ,  plus dcemment, du sec teur  des personnes âgées. 

Après ê t r e  passée dans l a  Loi. comme élément de solut ion,  non pas seulement 

des d i f f i c u l t é s  du groupe qui l ' a  revendiquée, mais auss i  d'un problème de 

soc ié té ,  c 'es t-à-dire ,  en prenant force dans une j u s t i f i c a t i o n  de type 

un iversa l i s te ,  l ' a c c e s s i b i l i t é  passe aujourd'hui,  de plus  en plus ,  dans l e s  



r é a l i t é s  locales  avec l e  concours essen t ie l  des "anciens" acteurs  mais 

aussi  de nouveaux, et  la compréhension des élus ,  des responsables des 

se rv ices  techniques des v i l l e s  qui se réapproprient l a  pratique en incluant  

assez souvent l a  référence a u  personnes âgées. 

Les évaluation négatives du développement de l ' a c c e s s i b i l i t é  dont nous 

avons f a i t  é t a t ,  témoignent plus  de l ' impl ica t ion  de nouveaux a l l i é s  e t  

notamment des associations de consomnat eurs, dans le mouvement 

d laccess ib i l i sa t ion ,  c 'es t-à-dire  de s a  force,  que de s a  faiblesse.  E l les  

t radu isen t ,  en f a i t ,  un renforcement de l a  demande soc ia le  sur  ce plan en 

soulignant à j u s t e  t i t r e  l'immense tâche qui r e s t e  à accomplir en regard 

des besoins des i n t k e s s é s  e t  de l a  q m l i t é  de l a  v i l l e  souhaitée, pour 

é l a r g i r  l ' a c c e s s i b i l i t é  e t  en améliorer l a  q u a l i t é  technique. 

Par a i l l e u r s ,  cuiime nous l 'avons montré, l ' a c c e s s i b i l i t é  cons t i tue  

effectivement un apport précieux pour l e s  personnes handicapées physiques, 

y compris pour l e s  plus défavorisées dlentre-el les ,  en termes de 

fréquentation de l ' e space ,  de s o r t i e s  des i n s t i t u t i o n s  e t  des p r i ses  en 

charge spéc ia l i sées ,  d'autonomisation e t  de p i r t i c i p a t i o n  sociale .  E l le  

contribue a i n s i  à f a i r e  s o r t i r  ces  personnes du handicap au sens qui l e  

r e l i e  à l a  réadaptation, c e t t e  dernière ,  t o u t  en continuant à être désignée 

par  l e  même terme, s e  mutant probablement déjà  dans l e  sens d'une recherche 

de 1' autonomisation des individus en fonction des apt i tudes q u ' i l s  

manifestent e t  q u ' i l s  pourront exprimer dans l e s  divers  milieux de v i e  

access ib i l i sés .  Plus qu'une condition de l ' i n t é g r a t i o n  des personnes 

handicapées physiques, l ' a c c e s s i b i l i t é  représente  a i n s i  son support concret 

e t  symbolique l e  plus  fondamental. 

Cmme t e l l e ,  l ' a c c e s s i b i l i t é  ou p lu tô t ,  si on l a  consid5re en t a n t  que 

processus, 1 'access ib i l i sa t ion  soulève l a  question de son extension dans l e  

champ p a r t i c u l i e r  où e l l e  a p r i s  naissance e t  c e l l e  des p o s s i b i l i t é s  de son 

t r a n s f e r t  dans d ' au t res  champs. E l l e  remplit  a i n s i  une fonction de 

s t imulat ion de l a  recherche pratique e t  th6orique pour d ' au t res  types de 

handicaps e t  pour d ' au t res  cadres que c e l u i  de l'environnement b a t i ,  pour 

d ' au t res  milieux de vie. Ainsi, en est-on venu à s ' i n t é r e s s e r  B d 'au t res  

facteurs  sociaux ou/et psychologiques d'exclusion, comme nous l 'avons 

pointé  à p a r t i r  de l ' a c c e s s i b i l i t é  en r e l a t i v i s a n t  1 'impact de ce l le -c i ,  



sans prendre l a  mesure du & l e  fondamental qu 'e l l e  joua i t  dans l'engagement 

même .de  ce type de travaux. Cet au t re  apport, en f a i t ,  de 

l ' a c c e s s i b i l i  sati on demande aujourd 'hui B ê t r e  approfondi en : 

- poursuivant l 'extension de son champ d 'appl icat ion dans l a  r é a l i t é  des 

v i l l e s ,  e t  en réexaminant l a  p o s s i b i l i t é  de l ' é l a r g i r  aux locaux de 

t r a v a i l  dans l a  Loi. 

- développant l a  cu l tu re  de l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  de manière B mieux 

intégrer ,  dans l e  psocessus, marne l e s  questions soulevées par les 
handicaps sensor ie l s  e t  B inclure,  e t  ceci  semble particulièrement 

urgent,  l a  référence en handicap nrental. 11 e s t  c l a i r  que la 

s igna l i sa t ion  de 1' espace, des  équipements, des  i t i n é r a i r e s .  pa r  exemple, 

pourrait de menière s ign i f ica t ive  être access ib i l i sée  dans f a  perspective 

de f a c i l i t e r  l a  v i e  des personnes concernées e t .  au-delà, i c i  encore des  

gersonnes âgées, des personnes à compréhension l e n t e  e t ,  plus 

globalement, de toute  l a  population. 

- c l a r i f i a n t  ce que peut recouvrir l ' a c c e s s i b i l i s a t i o n  pour d 'autres  types 

de handicaps dans l e  champ é la rg i  q u ' i l s  prennent aujourd'hui e t  pour l e s  

au t res  plans qui,  au-delà des r é a l i t é s  b â t i e s ,  sont impliqués dans l e s  

divers  milieux de vie. 
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VILLE de LORIENT 
(Morbihan) 

Services Techniques - 
Direction Gtntrale 

DB~JLG 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

On distingue : 

- Les cheminements en Ville - L'accessibilité aux bâtiments publics. 
a - LES CHEMINEMENTS - 

P 9 7 5  ---- 
Pour ia "Quinzaine du Piéton", le Service de la Voirie 

exécute en régie directe la première tranche d'abaissement de b o r  
dures de trottoirs, créant un cheminement de 800 mètres environ 
qui permet de desservir : .. 

L'HOTEL de VILLE - Le PALAIS des CONGRES 
La SOUS-PXEFECTURE - Le COMMISSARIAT de POLICE 
La SECVRITE SOCIALE - La CAISSE dVEPARGNE. 

L'impact de ces aménagements sur les personnes à rnobilit6 
reduite entraîne la Etunicipalité dans un processus qui n'est pasen- 
core terminé. 

L'opération se poursuit; le circuit de 800 mètres est 
porté à 2 km 500 par la création de 84 bateaux. Se trouvent Besser- 
vis : les Etablissements publics, le Centre-Ville (cinémas, com- 
merces). 

- Coût des travaux 1975 / 1976 : 130 .O00 

L 2 7 L  
Année de pause pour les cheminements : la Municipalité 

ayant financé ces travaux par auto-financement, charge les Services 
Techniques Plunicipaux d'établir un dossier de DEMANDE de SUBVENTION 
pour une 3ème tranche de travaux. 



1 9 7 8  ----  
Le dossier technique de la 36 tranche s'ëlève 1 : 250.000 F. 

soit : 

- pour les travaux de voirie : 125.000 F, 

- pour accessibilité et aménagements 
de bâtiments publics : 125 .O00 F. 

LI sera subventionné : 

- & 35 A par le F.A.U-, soit : 87,500 F. 

- à 10 Z par le Conseil Général du 
Horbikan : 25 .O00 F , 

soit : 112.500 F. 

1 9 7 9  - - - - 
Exécution de la 38 tranche de voirie qui porte le circuit 

en Centre-Ville et dans un quartier périphérique, à 5 km de chemine- 
ment, soit plus de 200 bateaux. 

Afin d'indiquer aux: promeneurs le au les sans par lesquels 
la promenade peut être poursuivie, un balisage au sol est assuré par 
une peinture du sigle Xnternakional cltaecessibifitS avec une ou deux 
Elècbes montrant la direction aménagée. 

- Coût des travaux de voirie : 125.000 F. 

Préparant 1'AnnGa Internationale des Handicapés, les Ser- 
vices Techniques Municipaux sont chargés d'étudier un dossier de tra- 
vaux de voirie et dqaccessibilitê aux Bâtiments conmiunaux, pour un 
montant de : 

300.000 Frs 

soit : 50 f pour Voirie 
50 2 pour Bâtiments. 

Le Conseil Municipal de Décembre 1980 approuve le dossier 
technique, et sollicite Les plus larges subventions, 

Profitant de lSamSnagement d'un carrefour situ6 devant 
l'HÔteMe Ville, un effort a S t é  consenti en faveur des Amblyopes : 
lorsque les piêtons ont le droit de traverser, un signal sonore émet 
un BIP-BIP. Bien que non nomaZisé dans les textes, ce petit gadget 
est très apprécié de l'ensemble des usagers. 

1 9 8 1  - -  
Le progranme des travaux approuvé fin 1980 est modiPiE pour 

tenir compte du fait que les subventions ne peuvent être accordées, 
dans le cadre du Fonds diArnénagement Urbain, que pour les travaux d ' a c -  
cessibilicé à l'espace collectif, à l'exclusion des travaux sur les b5- 
timents des équipements collectifs. 



Un nouveau dossier de demande de subvention est établi en Juin 
pour un montant de : 239.000 F. 

11 prévoit la confection de 32 bateaux sur trottoirs ainsi que 
divers travaux de signalisation verticale et horizontale. 

En Décembre 1981, l'arrêtté de eubvention est délivré pour un 
montant de : 83.500 F., soit 35 du montant des travaux envisagés. 

1 9 8 2  ---- 
Le programme de travaux subventionné par le F A U est réalisé, 

concourant B accroître de fason importante les cheminements en Ville. 

1 9 8 3  - - - 
IL n'y a pas de programme spécifique, mais dans le cadre des 

grands projeta de voirie réalisés le problème de la circulation des P H R 
est intégra. Ainsi divers carrefours sont complètement réaménagés en pre- 
nant en compte la traversée des P N R, même si, dans l'immédiat, il n'y a 
pas de cheminementa se prolongeant au-delà de ces carrefouse : 

- Rond-point de la Puce - Bir Hakeim - Carrefous Carne1 - La Perrière - Jouhaux. 
1 9 8 4  ----  

Un crédit spécifique de 50.000 F. est affecté à la réalisation 
de travaux en faveur des P Pi R. 

Le carrefour des sues de Liège et du Général Dubail est entiè- 
rement repris en nivellement (chaussée, trottoirs, bordures et caniveaux). 

Par ailleurs, sont réalisés : 
- 7 bateaux financés sur le Credit général Réfection de 

trottoirs (coût des travaux : 20.000 F.) 

- 15 bateaux exécutés en régie 
- 8 places de stationnement réservées aux P M R exécutées 

en régie. 

Des essais de bandes colIées sur trottoirs (présentant de lé- 
gères aspérités diacernables au toucher du pied) sont effectués dans un 
carrefour particulièrement emprunté par des amblyopes, afin de leur faci- 
liter la reconnaissance de.l'imp1antation des passages piétons, 

Un achat supplémentaire de bandes est réalisé afin de compléter 
l'aménagement pour tenir compte des observations des personnes concernées 
(Coût : 3.000 F.). 

Un signal répétiteur "Passez-Piétons" est ajouté spécialement 
sur un support de feux tricolores, à la sortie d'une école, pour per- 
mettre à une jeune élève amblyope de percevoir correctement le message 
d'autorisation de traverser la rue. 



b - L'ACCESSIBILITE aux BATIMENTS PUBLICS - 
1 9 7 6  ---- 

En auto-financement, les Bâtiments communaux du Centre-ville 
sont équipés de plans inclines d'acc2s (Hôtel de Ville, Bibliothèques 
Municipales, crêches, cinéma-éducateur, Centres sociaux, M.J.C. etc.,.). 

- Coût des travaux : 60.000 F. 

A l'instar de l'effort Municipal, d'autres Administrations : 
Sous-Préfecture, securité Sociale, Police, ont fait anidnager des plans 
inclinés. 

La Municipalité donne des instructions ii ses Services afin que 
tous les bâtiments communaux neufs soient Otudiés avec le souci constant 
d'y admettre les P.M.R. 

1 9 7 7  
--m.... 

Etude d'un dossier d'un mantant de subvention (voir a)- 1977 

1 9 7 8  

Les Championnats d'Europe de Basket Bal1 en fauteuil roulant 
sont organisés en Mai a LORIENT. 

Tous les Gywases de la Ville (10) sont mis en état d'accessi- 
bilité - tant du côté spectateur que du côté sportif - (vestiaires,sani- 
taires etc,. .) . 

Les 150 handicapés-joueurs et leurs accompagnateurs trouvent 
des installationsafaptées. 

- Coût des travaux : 10.000 F. 

tes travaux faisant partie du dossier subventionné sont exé- 
cutés. Xls portent sur la construction de plans inclinés d'accès, d'amé- 
nagement de W.C. dans différents bâtiments publics (Palais des Congrès, 
Mairie annexe de KERYADO, Syndicat d'Initiative, Bibliothèques de quar- 
tier, église). 

- Les piscines (2) sont rendues accessibles. 

- Le Stade principal est aménagé pour permettre l'accès aux 
fauteuils roulants. 

- CoGt des travaux : 115.000 F. 

1 9 8 0  - - - - 
(Voir a) - 1980) 

Les travaux sur les bâtiments d'équipements collectifs ne pou- 
vant être financés par le Fonds Spécial d'Aménagement Urbain, la Etunici- 
palité décide. sur ses fonds propres, de renforcer son accion sur trois 
bâtiments importants : - 

- 1'HOTEL de VXLLE - le PALAIS des CONGRES - une DISCOTHEQUE de QUARTIER, 
en installant des ascenseurs pour une dépense de : 6L0.000 F. - 150 - 



1 9 8 2  
Pendant l'été, des travaux d'aménagement des sanitaires inté- 

rieurs sont rapidement exécutés afin de permettre la fréquentation du 
C.E.S. de KEROLAY par de jeunes élèves handicapés. 

- Coût das travaux : 2.000 F. 

LO84 
Par construction d'une excroissance au bâtiment, architectu- 

ralement intégrée, un ascenseur est construit au C.E.S. de KEROLAY. 

- Coût des travaux : 400.000 F. 

pour lesquels un financement de 60 4 est assuré par 1'Etat. 

Pour information, deux élèves en fauteuil roulant fréquentent 
cet Etablissement depuis la rentrée scolaire 1984. 

Cabines p b l L ~ e 2  1.2.2. ----  
La plupart des cabines P.T.T. placées depuis 1981 sont acces- 

sibles aux B M R (10). 

Depuis le mois de Janvier 1977, le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple du Pays de LORIENT (S.I.V.O.M.) - population de 
127.000 habitants - a mis en place à titre expérimentalun service spéci- 
fique de Transport des Personnes à Mobilité Réduite (T.P.M.R.). 

RAISONS de la CREATION du SERVICE 

Plusieurs facteurs ont concouru à la décision de création de 
ce Service : 

- l'existence, a PLOEMEüR, du Centre de Rééducation et de Réadap- 
tation Fonctionnelle de KERPAPE; 

- la création par l'Association pour l'Insertion Professionnelle 
et Sociale des Handicapés, d'un atelier de décolletage sur la 
Zône Industrielle de Kerpont, importante zôned'activité située 
à l'écart des principales zônes d ' h a b i t a t i o n d e l ' a g g l o m é r a t i o n ;  

- la volonté politique des Elus de rendre la Ville accessible à 
tous, volonté qui s'est concrétisée par des réalisations telles 
que rampes d'accès, abaissement des trottoirs au droitdespas- 
sages pour piétons, pour faciliter l'accès des handicapés au 
logement (plus aménagements intérieurs), aux services adminis- 
tratifs, aux activités commerciales et d'animation du Centre- 
Ville; 

- la conscience du caractère indissociable des trois questions 
du logement, du transport et du travail comme inscrurnents de 
l'insertion sociale et professionnelle des handicapés. 



L'étendue du Serke est l'aire géographique du S.X.V.O.M. 
(6 Communes : LANESTER, CAUDAN, QUEVEN, PLOEEEUR, LARMOR-PLAGE et LORIENT), 

CADRE JURIDIQUE 

Ce Service est exploité par la Compagnie des Transports de La 
Rêgion Lorientaise (C.T.R.L.), déja gestionnaire du S.I.V.O.M. pour le 
transport public urbain. 11 est donc intégré aux services gérés par la 
C.T.R.L. 

Il est noter que cette intégration aux Transports Publics 
Urbains (T.P.U.), en général, réduit les frais d'exploitation et Les char- 
ges de structure. 

OBGMISATXON et FONCTiONNEHENT du SERVICE 
B partir d'OCTOBRE 1981 

EORbIRES : $-&g&i-~g-~g~bg~~i (il n'y a pas de service les dimanches 
et jours fériés) 

- un minibus dessert le Centre d'Aide par le Travail de 
Kerpont~Décolletage 

de 7 h à 8 h et de 16 h à 18 h.  

- les minibus sont affectés au service à la demande : 

ler service : 8 h 1 9 h 30 - 13 h 30 / 18 h 30 
2è service : 9 h 301 13 h - 15 h 1 19 h.  

- Le service de Taxis - PMR Eonctionne de 19 h 30 à O h 30. 

le Samedi : ----".--- 
- un minibus est affecte au service à la demande de 

13 h 30 à 19 h 30. 

- le service de Taxis - PMR fonctionne de 19 h 30 à O h 30. 

- Un service fonctionne le matin, midi et soir B des horaires 
fixes, sur un itinéraire établi de façon à prendre et à dé- 
poser les personnes à mobilité réduite le plus près possible 
de leur lieu de travail ou de leur domicile; en pratique : 
devant citez eux et à l'entrée de leur usine ou de leur 
bureau. 

- Un service à la demande est organisé avec un minibus toute 
la journée et un deuxieme minibus quand ceiui-ci n'est pas 
utilisé pour transporter les salariZs au C.A.T. de Kerpont- 
Décolletage, 

tes personnes qui souhaitent en bénéficier doivent se faire con- 
naïtre à la C.T.R.L. autant que possible la veille de leur déplecement, 
en prëcisant leurs coordonnées et Les heures auxquelles elles veulent pat- 
tir et revenir. Le radio-téléphone offre une plus grande souplesse defone- 
tionnemenc, car il permet parfois de donner satisfaction immédiatement. 



L'étendue géographique du S.I.V.O.M. (20 kms entre le FORT-BLOQUE 
et CAUDAN) a conduit ce dernier à autoriser la C.T.R.L. à passer, début 
1979, une convention avec les radios-taxis Lorientais. Le transport des 
P.M.R. du Lundi au Samedi de 19 h 30 à O h 30 est effectué par Les taxis. 
La C.T.R.L. transmet au poste central des taxis la demande des P.M.R. Le 
Syndicat des Taxis adresse chaque mois à la C.T.R.L. la facture correspon- 
dant 3 la différence entre le prix des courses et le tarif des P.M.R. 
(6 F au 01/02/1984, avec justificatifs). 

MATERIEL ROULANT UTILISE : 

- MARQUE et TYPE : Minibus ~itroën C35, aménagé par HEULIEZ. 

- CAPACITE : 4 fauteuils roulants + 4 sièges relevables 

- EQUIPEMENT INTERIEUR : l'aménagement intérieur conçu par le SIVOM 
et la C.T.R.L. est variable en fonction du degré de handicap des 
personnes utilisant simultanément le véhicule. Le plancher comporte 
des rails sur lesquels peuvent venir se fixer àl'aide d'un système 
d'ancrage 4 fauteuils roulants. L'arrière est équipé de 4 sièges 
relevables, dosala porte, munis de ceintures de sécurité. 

Deux plans inclinés escamotables sous le plancher (préférés à la 
plate-forme beaucoup plus lente et plus coûteuse),l'un à l'arrière 
du véhicule, l'autre sur le côté droit, permettentl'accès des fau- 
teuils roulants. Les handicapés disposent pour cette opération de 
l'assistance du chauffeur. 

Les minibus sont, de plus, équipés en radios-téléphones qui per- 
mettent une meilleure utilisation du service à la demande, en par- 
ticulier aux heures creuses, en évitant les kilomètres inutiles. 

- NOMBRE de VEHICULES UTILISES : 2 (plus 1 en réserve). 

PERSONNEL AFFECTE A CE SERVICE : 

- Conduite : deux chauffeurs volontaires 
- Gestion : intégrée dans le cadre de la gestion globale 

T.P.U. / C.T.R.L. 

U'TILLSATION DU SERVICE : 

Personnes transportées : limitation de l'accès aux personnes ti- 
tulaires d'une carte délivréepr une Commission médicale, avec 
possibilité éventuelle d'accès gratuit pour une tierce personne 
(depuis le début 1980). 



NOMBRE de PERSONNES TRANSPORTEES : 

- 1977 : 7.200 voyages 

- 1978 : 8.351 voyages 

- 1979 : 8.516 voyages 

- 1980 : 6.381 voyages (*) 

- 1981 : 5.800 voyages (x) 

- 1982 : 7.577 voyages 

- 1983 : 8.662 voyages 

NOMBRE: de KXLOMETRES PARCOURUS : 

( t )  La baisse des voyages et des kilomètres en 1980 et 1981 est due 
à l'institution de la carce de transport PMR qui a conduit à limiter f'ac- 
ces à ce service aux personnes qui ne peuvent vraiment pas utiliser le ré- 
seau général d'autobus. L'augmentation du nombre des salariés de C.A.T. 
Kerpont-Décolletage, la volonté de répondre aux demandes de PMR voulant se 
déplacer $ la même heure, et de PMR "momentanées" (séquelles d'accidents, 
fractures, etc.. .) , ainsi que l'amélioration générale du service a cepen- 
dant rendu nécessaire le doubLemenr de celui-ci. 

TARIFICATION : 

Nature du titre : carte mensuelle pourles salariés, plus ticket a l'unité. 

Tarifs pratiquës : carce "salaritss" : 86,00 frs/mois (au 1/02/1984) 
ticket : 6,00 frs. 

....-.-.-*-.- 
a . . . .  

Les P .El. R. CONDUCTEURS 

De nombreux handicapés 3 LORIENT conduisent leur automobile et, 
à leur  intention, tous les ~arkingç du Centre-Ville possèdent des aires de 
stationnement réservées. Un panneau portant le sigle international invite 
les usagers au respect de l'incitation. 
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Certes, la Ville de LORIENT n'a pas compétence pour tous les 
secteurs, mais son désird'entraxner les différents partenarres dans son 
choix, a permis d'aménager un quartier de 2.500 logements. 

Z.U.P. de KERVENANEC 

- Voirie - Bâtiments Publics 
Les travaux énoncés ci-dessous font partie des "tranches" 

t%voquéea dans les précédents paragraphes : 

Tous les bâtiments publics sont équipés et aménagée, tant B 
l'intérieur qu'B. l'extérieur, pour permettre aux handicapes de participer 
B la vie de quartier : 

Hairie annexe, Bibliothkque municipale, Crêche, Centre social, 
Gymnase, Foyer des Personnes âgées, Centre Commercial. 

Des bateaux ont été aménagés, facilitant les déplacements. 

- Logements 
Sur certains bâtiments datant de quelques années,lY0ffice Pu- 

blic Communal H.L.M. a aménagé 7 rampes d'accès. 

En 1977, dans deux immeubles de 64 logements, 8 appartements de 
chaque immeuble ont été conçus pour 1es.handicapés en fauteuil. 

Un ensemble de 50 maisons individuelles comporte deux pavillons 
qui sont accessibles aux handicapés. 

A LORIENT, il existe plus de logements accessibles et habitables 
que de demandeurs. Au total, plus de 800 logements ont été rendus actes.- 
sibles. 

LE FOYER des JEUNES TRAVAILLEURS 

Un Foyer a été élaboré avec des accès aux douches, W.C., salles 
d'eau, suffisamment spacieux pour permettre à un fauteuil roulant d'évoluer. 

L'ascenseur qui mène au premier étage où se trouventles chambres, 
est doublé d'une rampe pour pallier une panne éventuelle. 



LES L O I S I R S  

Sous avons évoqué plus haut les efforts en matière de sports : 

- Accessibilité de tous les gymnases (spectateurs + joueurs) 

- Accessibilité du Parc des sports pour Les spectateurs. 
L'AUBERGE DE JEUNESSE 

1 9 7 7  - - 
Inauguration d'une Auberge de Jeunesse : Investissement muni- 
cipal. 

Elle est conçue avec le souci d'y permettre fa fois l'accès 
et les activités des P.H.R. - La rampe d'accès a une pente de 5,s X sur 
60 mètres. 

IA MER 

LORIENT, Vilfe taurnBe vers la MER, enregistre avec attention 
l'initiative d'un Club de voile (C.N.L.) de LORIENT,d'ouvrir une section 
spéciale pour P.M.R. 

Depuis 1978, des sorties en mer sont organisées. 

1 9 8 1  ---.... 
La FfunicipalitB décide d'aménager un ponton accessible aux 

handicapés en fauteuil roulant. 

Coût des travaux . . . . . . . 75.000 F. 
LES C I N W S  

La Municipalité, durant deux annéesPa été en contactpermanent 
avec les exploitants de salles : ils ont tous montré de labonne volonté; 
des améliorations ont et& apportées,notanmient au cours de travauximpor- 
tants de restructuration, mais on se heurte à L'aspect financier. 

La Ville ne peut être qu'incitatrice. 

Il existe 17 salles à LORIENT - 5 sont accessibles. 



La loi d'orientation du 30 Juin 1975 accorde une grande place 
aux problèmes de l'emploi : ateliers protégés, centres de l'aide par le 
travail. 

Sous l'impulsion de l'Association pour l'Insertion Profession- 
nelle et Sociale des Handicapés (A.Q.P.s.H.), tout un éventail d'activités 
a été mis en place. 

L' ATELIER 

En 1976, un atelier de décolletage a ouvert ses portes aux han- 
dicapés des membres inférieurs "KERPONT C*a3LLETAGE1' : il utilise une 
vingtaine d'ouvriers handicap& encadrés par neuf ouvriers valides. 

TRAVAIL G DOMICILE 

Expérience lancée en 1976, elle s'adresse aux grands handicapés 
(+ 80 X )  - Une vingtaine de handicapes sont répartis sur l'ensemble du 
Morbihan, dont la moitié sur LORIENT. 

FOYER pour GRANDS HANDICAPES 

La VilLe de LORIENT est intervenue pour le terrain.L'O.P.C.H.L.M. 
de LORIENT a édifié en 1979 un petit immeuble permettant de loger15 grands 
handicapés et 15 personnes valides. 

On y trouve un Restaurant social, un Centre Socio-culturel, 
deux ateliers d'artistes professionnels. 

Pour favoriser l'intégration des handicapés dans la vie de quar- 
tier, cet immeuble est édifié dans un secteur qui comprend déja : gymnase, 
bibliothèque municipale, stade et centre social municipal. 

Pour être assuré d'une parfaite conception, le projet avait été 
confié à un Architecte D.P.L.G. tétraplégique. 

Octobre 1984 

Le Directeur Génèral des 



(type PEUGEOT J I  &mitnagé pic D ~ ~ 1 ~ 0 ~ l l ) ~ ' u n i t  

-D€pÔt dossier de demande de subvention pour 
250.000 Frr de travaux 

-Acceasibilitd Equipemnts 8portifr 

- cbemincmnt aur trorcoir 
- accessibi1icG pour 20 Cquipermntr 

-Dépôt dosaier de denunde de subvention 
pour 300.OM) F. de errviux 

50 2 Voirie - 50 X Ejtilacnts 
(Subveniions erp6rPo 35/60 X du F A  V 

10115 X du C.GL.H.) 

- Arccnsour Palais des CongrCs 
-Ponton spëcis1 pour pracique de Ii voile 

-Dossier da demande de rubvencion modifie I la 
denunde PAU 
Hontonr : 239.000 F de cravaux 1002 Voirie 
(Subvention esptr6e : 35 2 du F A U) 

nag-? par HEULIEZ3 

- Cheminement sur trottoirs 

- Cherninemcnc crotcoirr et carrefours Travaux d i <  

- Cr€dit$ P S R ccntrêa soi 

- Cciditr troccoirr 
-Bandes col l ier  Passiges Pi6toni gr Amblyopes 

EFFORT de Id VlLLE de LORIENT DEPUIS 1975 : 



A N N E X E  2 

POPIIEABION DES VILLES 

DE Lqi3NQLE3TE (H) ET DZS WERATIOAÇ DE SEtaSIBILISATION CITEES ( S )  

- U S  VILLES DE EOIMS DE 5.000 HABITANTS 

O Epl : 100 ha. 

O ESp2 : 750 ha. 

O Ep3 : 1.550 ha. 

O Ep4 : 2.800 ha. 

O Ep5 : 3.100 ha. 

- LES VHL!LRS DE 5.000 A % O ~ ~  W I T t W T S  

O E m l  : 7.000 ha. 

O Em2 : 6.201 ha. 

E-Sm3 : 9.478 ha. 

O Em4 : 9.258 ha. 

- LES WILLES DK PLUS DE 10.000 HABITANTS 

O ESgl : 17.629 ha. 

O Eg2 : 30.000 ha. 

Eg3 : 71.693 ha. 

O Eg4 : 27.000 ha. 

Eg5 : 53.600ha. 

O Eg7 : 90.000 ha. 

O ESg6 : 53.000 ha. 

O Eg8 : 20.000 ha. 

Sg2 : 194.656 ha. 

Sg3 : 132.209 ha. 

Sg4 : 28.977 ha. 

Sg5 : 37.818 ha. 

Sg6 : 114.068 ha. 

Sg7 : 45.045 ha. 

Sg8 : 101.945 ha. 

Sg9 : 15.430ha. 

SglO : 35.189 ha. 
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