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Être jeune diplômé et allocataire du Revenu
de Solidarité Active (RSA) : des modes de vie
entre dynamiques conflictuelles et
négociations
Be Young Graduate and Recipient of the Active Solidarity Benefit (RSA): A
Lifestyles between Conflict and Negotiation

Guillaume Plantard

OUTLINE

Le mode de vie « disqualifié » : négocier la sortie du dispositif de revenu de
solidarité active (RSA) et ne plus subir une désaffiliation sociale liée à
l’absence d’une pleine intégration dans le salariat
Le mode de vie légitime : recourir au revenu de solidarité active (RSA) pour
négocier la distance avec l’emploi comme dimension centrale de l’existence
Le mode de vie nomade : entre expériences professionnelles et recours au
revenu de solidarité active (RSA) pour explorer de nouvelles pratiques dans
une existence sociale incertaine
Conclusion

TEXT

Les modes de vie des jeunes di plô més al lo ca taires du re ve nu de so li‐ 
da ri té ac tive (RSA) 1 sont ca rac té ri sés par de nom breuses ten sions.
Ces jeunes di plô més se re trouvent confron tés aux mondes so ciaux de
la pré ca ri té et de la pau vre té lors qu’ils sortent du sys tème sco laire ou
de l’en sei gne ment su pé rieur. Cer tains dé cident, plus ou moins
contraints, de re cou rir au re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) et l’in‐ 
tègrent dans leur vie quo ti dienne.

1

Des jeunes di plô més ne peuvent, à un mo ment donné de leur tra jec‐ 
toire, ni conti nuer leurs études, ni in té grer un sa la riat qua li fié après
leur sor tie de for ma tion. Les rai sons sont mul tiples. Elles sont liées
no tam ment à la dif fi cul té de conti nuer leurs for ma tions en l’ab sence
d’aides fi nan cières, avec la né ces si té de tra vailler à côté ou bien de
faire re con naître leurs com pé tences sur le mar ché de l’em ploi. Ces
jeunes peuvent aussi être aussi en désac cord avec l’idée d’in té grer ra‐
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pi de ment un em ploi dé ter mi né à plein temps ou bien dé cident d’ex‐ 
plo rer d’autres do maines pro fes sion nels. Lorsque cer tains ac ceptent
de re cou rir au re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), ils se re trouvent dans
une si tua tion où leurs modes de vie sont trans for més et en rup ture
avec les re pré sen ta tions et les pra tiques so ciales hé ri tées de la pé‐ 
riode ini tiale de for ma tion. Ces chan ge ments so ciaux les amènent
no tam ment à vivre des ten sions re la tion nelles avec l’en tou rage
proche et avec les pro fes sion nels char gés d’ac com pa gner vers l’em‐ 
ploi les bé né fi ciaires du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Ces ten‐ 
sions portent sur l’in cer ti tude liée au de ve nir de ces jeunes di plô més
qui se re trouvent en pé ri phé rie de l’ins ti tu tion sa la riale. Dans la so‐ 
cié té fran çaise, la re con nais sance so ciale est do mi née par un mode
de vie qui se construit avant tout par une in té gra tion pé renne sur le
mar ché de l’em ploi. Les jeunes di plô més al lo ca taires du re ve nu de so‐ 
li da ri té ac tive (RSA) se ques tionnent, se mo bi lisent ou se dis tan cient
vis- à-vis de ce pro ces sus do mi nant. Cer tains ima ginent et es sayent
de créer d’autres mo dèles cultu rels qui ne soient pas fon dés uni que‐ 
ment sur une exis tence so ciale dé pen dante des re ve nus de l’em ploi.
Ils né go cient alors avec les mondes so ciaux aux quels ils ap par‐ 
tiennent pour agir sur leurs tra jec toires bio gra phiques.

Pour de nom breux jeunes, l’ac ti vi té em ploi ne re pré sente plus une va‐ 
leur do mi nante dans leur vie quo ti dienne. Ils ne dé si rent plus se dé fi‐ 
nir uni que ment par rap port à un sta tut pro fes sion nel donné et re‐ 
fusent de se lais ser as si gner par des mo dèles so ciaux et fa mi liaux
trop res tric tifs. Dès lors, les iden ti tés so ciales dé pendent de pro ces‐ 
sus de so cia li sa tion qui se concré tisent au sein de dif fé rentes ex pé‐ 
riences dans les quelles ces jeunes peuvent se re trou ver. Il se pro duit
une ac cul tu ra tion aux fron tières de plu sieurs cercles so ciaux, ce qui
per met des formes de sin gu la ri sa tion ainsi que l’in dique S.  Schehr
(2000). Des at ti tudes de dis tance et de proxi mi té rythment alors les
modes de vie ju vé niles dans les quels l’exode, la fuite, la re cherche de
ren contres in édites, le désir de re nouer avec cer tains liens fa mi liaux,
de vivre des ex pé riences sen ti men tales plu rielles ou bien de pen ser
des ac ti vi tés so ciales al ter na tives (vie as so cia tive, créa tion ar tis tique
ou bien échange de ser vices non mar chands) de viennent es sen tielles
pour sai sir la mul ti pli ci té de l’exis tence. Cer tains jeunes di plô més se
ré fèrent même à l’idée d’une somme mo né taire de base suf fi sante, qui
as su re rait leurs be soins vi taux et per met trait de dé ployer des re la‐

3



Être jeune diplômé et allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) : des modes de vie entre
dynamiques conflictuelles et négociations

tions et des pra tiques so ciales qui ne passent pas for cé ment par l’em‐ 
ploi. Cela pour rait sup po ser, entre autres, l’ins ti tu tion d’un sa laire à
vie étu dié par B.  Friot (2012), dis so cié de l’em ploi, ac cor dé à toute
per sonne ma jeure, ren dant pos sible la sta bi li sa tion à long terme de
nou veaux modes de vie. Tou te fois, pour la plu part des jeunes di plô‐ 
més, le re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) est un re ve nu qui reste très
in suf fi sant pour vivre et qui les oblige à com plé ter avec des em plois
pré caires, pé nibles et sou vent in sa tis fai sants.

Cet ar ticle pré cise ces ob ser va tions à par tir des pre mières ana lyses
ef fec tuées dans le cadre d’une re cherche doc to rale en cours au La bo‐ 
ra toire Dy na miques Eu ro péennes (uni ver si té de Stras bourg). Cette
re cherche est si tuée en France, dans le dé par te ment du Bas- Rhin.
Elle consiste à réa li ser des en tre tiens au près de jeunes di plô més, d’un
ni veau de for ma tion al lant du bac ca lau réat jusqu’à bac +8, hommes et
femmes, âgés entre 18 et 30 ans et qui sont al lo ca taires du re ve nu de
so li da ri té ac tive (RSA). Il s’agit d’ex plo rer les modes et les tra jec toires
de vie de cette po pu la tion, pour mettre en évi dence les dif fé rents
pro ces sus de so cia li sa tion et de sin gu la ri sa tion qui se dé ploient. Des
en tre tiens semi- directifs, au près de 24 jeunes di plô més al lo ca taires
du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) 2 ont déjà per mis de construire
une ty po lo gie de modes de vie 3. Le pre mier mode de vie est ap pe lé
dis qua li fié. Le jeune di plô mé vit l’ex pé rience du re ve nu de so li da ri té
ac tive (RSA) comme la perte de sa po si tion so ciale an té rieure et
comme un stig mate qu’il es père voir dis pa raître de son exis tence. Il
consi dère que son ave nir est lié es sen tiel le ment à l’ac ti vi té em ploi. Le
deuxième mode de vie, ap pe lé lé gi time, concerne le jeune di plô mé qui
ap pré hende le re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) comme un droit po si‐ 
tif. Dans cette confi gu ra tion, l’exis tence de ce re ve nu lui donne la
pos si bi li té de se mettre à dis tance de l’ins ti tu tion sa la riale après le
dés in ves tis se ment de sa for ma tion. Enfin, le troi sième mode de vie,
ap pe lé no made, re groupe des jeunes di plô més qui ar ti culent l’ex pé‐ 
rience du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) à un mode de vie déjà in‐ 
stable et mo bile, d’un point de vue so cial, géo gra phique ou cultu rel.

4

L’ob jec tif ici est de mettre en évi dence les ten sions re la tion nelles et
les pra tiques de né go cia tions qui ré sultent des in ter ac tions entre les
jeunes di plô més al lo ca taires du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), leur
en tou rage proche et leur propre iden ti té.
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Le mode de vie « dis qua li fié » :
né go cier la sor tie du dis po si tif de
re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA)
et ne plus subir une désaf fi lia tion
so ciale liée à l’ab sence d’une
pleine in té gra tion dans le sa la riat
Les jeunes di plô més au re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), in té grés à
un mode de vie dis qua li fié, vivent dou lou reu se ment le désen ga ge‐ 
ment de leurs for ma tions ou l’im pos si bi li té d’in té grer plei ne ment
l’ins ti tu tion sa la riale. Ils per çoivent ces pro ces sus comme des obs‐ 
tacles pour pour suivre une af fi lia tion at ta chée à une or ga ni sa tion du
tra vail qui passe par l’em ploya bi li té et les pro tec tions so ciales as so‐ 
ciées à la fi gure du sa la rié ainsi que l’in dique R.  Cas tel (1995). Dans
cette confi gu ra tion, être al lo ca taire du re ve nu de so li da ri té ac tive
(RSA) est une si tua tion qui doit être dé pas sée par la réa li sa tion d’un
pro jet pro fes sion nel. Ce dés in ves tis se ment s’ac com pagne éga le ment
d’un sen ti ment d’échec, car ces jeunes di plô més se sont for te ment in‐ 
ves tis dans leurs par cours de for ma tion. Mais aussi d’un sen ti ment
d’in jus tice car leurs ef forts n’ont pas été ré com pen sés. Par consé‐ 
quent, ils sont dé ci dés à se mo bi li ser pour re prendre leur place dans
les études, ou dans un em ploi lié à leurs qua li fi ca tions. Le pro ces sus
d’in té gra tion du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) dans la vie quo ti‐ 
dienne remet en cause l’image d’un soi in té rieur et celle d’un soi pour
au trui qui se sont ins ti tuées sur l’au to no mie du tra vailleur em ployé.
Cela se tra duit concrè te ment par des images d’in uti li té so ciale car les
jeunes di plô més dis qua li fiés per çoivent le re ve nu de so li da ri té ac tive
(RSA) comme un re ve nu qui est dé gra dant. Celui- ci est sy no nyme
d’une ab sence de par ti ci pa tion à la vie éco no mique. De plus, il fait
obs tacle à des pro jets de vie sur le long terme. Ils ex pliquent avec
cer ti tude que leur ob jec tif est de res ter le moins long temps pos sible
dans le dis po si tif de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Le re cours hon‐ 
teux à cette aide so ciale est jus ti fié par rap port à une né ces si té fi nan‐ 
cière pour pal lier aux dé penses quo ti diennes et ur gentes liées au lo‐ 
ge ment, à l’ali men taire, à la santé ou bien aux trans ports. Par
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exemple, cer tains sont par tis du do mi cile pa ren tal pour se mettre en
couple mais n’ar rivent pas à être au to nomes fi nan ciè re ment. D’autres
se re trouvent iso lés, no tam ment des jeunes femmes avec des en fants,
et n’ar rivent pas à trou ver un em ploi sa tis fai sant. Il existe éga le ment
des jeunes di plô més dis qua li fiés qui connaissent des pas sages à vide
après leurs in ves tis se ments dans les études.

De même, les jeunes di plô més dis qua li fiés sont confron tés à des cir‐ 
cons tances so ciales (repas fa mi lial, dis cus sion avec le conjoint, fête
chez des amis, re cherche d’in for ma tions dans un or ga nisme pu blic,
en tre tien d’em bauche) dans les quelles le re ve nu de so li da ri té ac tive
(RSA) peut de ve nir un sujet di rect ou in di rect met tant en évi dence
leurs po si tions so ciales. Dans ces contextes, des re gards ou des dis‐ 
cours peuvent être stig ma ti sant. Ces jeunes di plô més se sentent res‐ 
pon sables et im puis sants vis à vis de leurs si tua tions. Cette at ti tude a
no tam ment été étu diée par V. De Gau lé jac et I. Ta boa da Léo net ti
(1994, p.  185). Ils peuvent alors adop ter des at ti tudes d’es quive ou
« faire comme si de rien n’était » (Fa ri da, 19 ans), pour se pro té ger des
re pré sen ta tions né ga tives qui ne font que ra vi ver leurs propres ten‐ 
sions. De plus, ils ne se re con naissent pas dans les ca té go ries so ciales
de cer taines per sonnes qui construisent des gé né ra li tés sur les al lo‐ 
ca taires du RSA. Par exemple, sur l’idée qu’ils se raient tous fai néants
ou bien no tam ment que les femmes iso lées avec des en fants pré fé re‐ 
raient pro fi ter des aides so ciales au lieu de cher cher un em ploi. Ils
peuvent se confron ter aussi di rec te ment à leur en tou rage pour ex pli‐ 
quer leurs si tua tions et mon trer leurs vo lon tés de sor tir le plus ra pi‐ 
de ment du dis po si tif de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Cette vo‐
lon té se ma ni fes te ra par des pro pos qui tendent à prou ver leur bonne
foi :

7

Je m’in ves tis plus car je me rends compte que je dois prendre les
choses en main. C’est moi qui dois faire bou ger les choses. Ce n’est
pas l’ave nir qui va venir vers moi. C’est moi qui dois faire en sorte que
les choses s’amé liorent. (Ka rine, 25 ans)

Cer tains dis cours re cueillis dans les en tre tiens ex priment éga le ment
une agres si vi té qui peut se dé char ger sur au trui lorsque les ten sions
in té rieures sont trop fortes.
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La si tua tion d’al lo ca taire du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) place
éga le ment les jeunes di plô més dis qua li fiés dans une si tua tion de dé‐ 
pen dance vis- à-vis du sys tème d’as sis tance so ciale. Celui- ci leur pro‐ 
cure un re ve nu qui n’est pas for cé ment dé pen dant d’un em ploi. Cette
contrainte ins ti tu tion nelle re pré sente, pour eux, une vio lence sym bo‐ 
lique qu’ils es sayent d’évi ter en com po sant avec les pro fes sion nels en
charge du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Lors des rendez- vous
avec les ré fé rents, ils se po si tionnent es sen tiel le ment sur leurs dé‐ 
marches d’in ser tion pro fes sion nelle : « Cela se passe très bien avec la
ré fé rente. Après, je suis assez exi geante et j’ai des at tentes. J’ar rive
bien à for mu ler mes en vies. Je sais où je veux aller » (Na tha lie, 28 ans).
Pour que cette dé marche se réa lise, ils es sayent de créer une re la tion
de confiance et d’em pa thie avec leur ré fé rent. Tou te fois, si les condi‐ 
tions d’une écoute et d’un sou tien ne sont pas réunies, l’at ti tude de
mise en confor mi té avec les normes du dis po si tif de re ve nu de so li‐ 
da ri té ac tive (RSA) peut se trans for mer en at ti tude de ré sis tance. Cela
se tra dui ra par une de mande d’être pris en compte en tant que per‐ 
sonne ou bien d’être ac com pa gné par un ré fé rent qui pos sède un ré‐ 
seau de connais sances pour fa ci li ter l’em bauche. Par fois, il se peut
que le dis po si tif de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) ou blie de mettre
en place un ac com pa gne ment ou bien d’orien ter un jeune di plô mé
vers un tra vailleur so cial. Ce qui est mal vécu par cer tains jeunes di‐ 
plô més qui ex pé ri mentent un mode de vie dis qua li fié :

9

Je n’ai pas eu de ré fé rent. J’ai eu zéro ex pli ca tion. On m’a juste lâ chée
dans la na ture. Deux ans après, il n’y pas si long temps, ils se sont
aper çus que j’étais vrai ment seule. Je trouve ça un peu fou d’ailleurs.
Ça m’en rage un peu. (Lucie, 28 ans)

Ainsi, ces jeunes di plô més dis qua li fiés re fusent les as si gna tions né ga‐ 
tives qui en tre tiennent des re proches in times déjà suf fi sam ment
nom breux. Pour cela, ils né go cient en s’ap puyant sur la construc tion
d’un dis cours vers au trui qui jus ti fie leurs pas sages dans le dis po si tif
de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), à la fois comme un ac ci dent et
comme une pé riode de tran si tion liée à une né ces si té éco no mique.
Ce pro ces sus se tra duit par un contrôle des in for ma tions so ciales qui
pour raient les dis cré di ter au re gard d’au trui ainsi que l’in dique E.
Goff man (1975). Pour ces jeunes di plô més, il est im por tant de s’en tou‐ 
rer de per sonnes fa vo rables, afin de conser ver des liens so ciaux es ‐
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sen tiels et de se dé ta cher, si pos sible, des per sonnes hos tiles à leurs
si tua tions d’al lo ca taires. Pour ne pas subir trop long temps ce mode
de vie, les jeunes di plô més dis qua li fiés s’en re mettent à une es pé‐ 
rance qui se fonde sur leurs in té gra tions fu tures dans un em ploi qua‐ 
li fié et du rable, qui leur per met tra de re trou ver une di gni té en vers
eux- mêmes et en vers leurs proches.

Le mode de vie lé gi time : re cou rir
au re ve nu de so li da ri té ac tive
(RSA) pour né go cier la dis tance
avec l’em ploi comme di men sion
cen trale de l’exis tence
A contra rio, les jeunes di plô més in té grés à un mode de vie lé gi time
per çoivent le re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) comme un droit pour
ac com pa gner une ré orien ta tion de leurs modes de vie. Cela fait suite
no tam ment à une pé riode de for ma tion qui n’a plus vrai ment d’im‐ 
por tance à leurs yeux et dans le quel l’em ploi n’est plus consi dé ré
comme l’ex pé rience es sen tielle de la vie so ciale. Il est pos sible, pour
eux, d’ex pé ri men ter d’autres modes de vie en pé ri phé rie de l’ins ti tu‐ 
tion sa la riale, même si cela sup pose de vivre dans les contraintes d’un
monde so cial pré caire comme l’ex plique P. Cin go la ni (1986). Ce pro‐ 
ces sus im plique de prendre de la dis tance avec une construc tion
iden ti taire qui prend mo dèle sur la fi gure so ciale du sa la rié à temps
plein. Le re cours au re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) ne s’ac com‐ 
pagne pas d’un sen ti ment hon teux mais d’un sen ti ment de lé gi ti mé. Il
fait par tie d’une tran si tion so ciale ac cep tée, à l’in verse des jeunes di‐ 
plô més dis qua li fiés pour les quels la dif fi cul té d’ac cé der à un em ploi et
la pra tique du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) sont très mal vé cues.
Les jeunes di plô més lé gi times conçoivent le dis po si tif de re ve nu de
so li da ri té ac tive (RSA) comme une pos si bi li té d’ac cé der à un cer tain
degré de li ber té et à une cer taine pro tec tion face à des si tua tions de
trop grande pau vre té ou des em plois in dé si rables. Ils adhèrent éga le‐ 
ment à cette idée que la col lec ti vi té doit contri buer à une so li da ri té
na tio nale avec les per sonnes qui vivent des si tua tions so ciales hors
em ploi tout en fai sant re mar quer que cer tains usa gers du re ve nu de
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so li da ri té ac tive (RSA) peuvent dé tour ner cette aide et en abu ser.
Ainsi, cer tains es timent que cette lé gi ti mi té à re cou rir au re ve nu de
so li da ri té ac tive (RSA) est liée à leurs par ti ci pa tions à la créa tion de
ri chesses lors qu’ils tra vaillent pen dant cer taines pé riodes ou bien
lors qu’ils payent leurs im pôts : « Je n’ai pas de pro blème d’ordre moral
avec le RSA. J’es time que je suis contri buable, je paye mes im pôts et je
par ti cipe avec mon sa laire à des contri bu tions so ciales » (Luc, 30 ans).
Le re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) leur per met alors de consa crer
leurs dif fé rents temps so ciaux à d’autres ac ti vi tés (as so cia tion, écri‐ 
ture d’un livre ou bien pro gram ma tion in for ma tique). Ils en vi sagent
éga le ment des al lers et re tours dans le dis po si tif de re ve nu de so li da‐ 
ri té ac tive (RSA) no tam ment lorsque le type d’em ploi pré caire qu’ils
oc cupent ne leur cor res pond plus. D’autres jeunes di plô més lé gi times
consi dèrent le re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) comme un moyen
pour dif fé rer leur in té gra tion dans l’em ploi, afin de se consa crer à des
ac ti vi tés lu diques, pour s’oc cu per de leurs en fants ou bien pour
conti nuer à suivre des for ma tions : « C’est plus une pé riode pour res‐ 
ter avec mon fils et pour dé mar rer mon BTS (bac +3). Je compte bien
aller tra vailler un jour et ga gner 1  200  euros  » (Sarah, 23  ans). De
même, cer tains jeunes di plô més lé gi times connais saient déjà des di‐ 
ver gences avec leurs pa rents bien avant le re cours au re ve nu de so li‐ 
da ri té ac tive (RSA). Ce der nier ne fait que confir mer alors des modes
de vie dif fé rents du mo dèle fa mi lial.

Les jeunes di plô més lé gi times connaissent des ten sions re la tion nelles
avec leurs proches lorsque ces der niers sont pro fon dé ment at ta chés
à la tra di tion du re ve nu par l’em ploi. Ces jeunes di plô més mettent
alors en place des at ti tudes de né go cia tion afin de ré sis ter aux pres‐ 
sions so ciales qui les culpa bi li se raient. Ils sont plu tôt dans un dis‐ 
cours ar gu men ta tif et aiment bien uti li ser l’hu mour pour faire com‐ 
prendre à au trui les rai sons de leurs re cours au re ve nu de so li da ri té
ac tive (RSA) ou bien dé dra ma ti ser leurs si tua tions  : «  Mes pa rents
savent que le RSA me sert juste à cher cher du bou lot et non à m’en ri‐ 
chir. Je ne suis pas trop dé pen sier. Mon RSA ne part pas dans une
bou teille de vin (rires)  » (You nès, 27  ans). Par contre, lorsque ces
connais sances proches ne sont pas convain cues, les jeunes di plô més
lé gi times doivent ré af fir mer leurs choix : « ça crée des ten sions sur le
mo ment car mes pa rents me de mandent des comptes sur ce que je
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fais. Ça peut être aga çant mais ça s’ar rête là et ça ne va pas plus loin »
(Phi lippe, 28 ans).

Les jeunes di plô més qui pra tiquent un mode de vie lé gi time sont éga‐ 
le ment re con nais sants et confiants vis à vis de l’exis tence du dis po si‐ 
tif de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Ils re cherchent une re la tion
se reine et convi viale avec leurs ré fé rents. Ils adoptent une at ti tude
confor miste, plus ou moins si mu lée, face aux normes ins ti tu tion‐ 
nelles 4 et aux conseils des pro fes sion nels de l’in ter ven tion so ciale.
Cette at ti tude doit leur per mettre de conser ver le bé né fice de cette
aide so ciale sur une longue durée. Ils s’ins crivent alors dans un mode
de né go cia tion qui pri vi lé gie le dia logue, afin d’évi ter les sus pen sions
de ver se ments de leur re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Pour au tant,
ils peuvent dé ve lop per une at ti tude cri tique en vers des pro cé dures
ad mi nis tra tives qu’ils consi dèrent comme in justes. Par exemple, la
Caisse d’al lo ca tions fa mi liales qui dé cide de re voir le mon tant du re‐ 
ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) à la baisse parce que cer taines si tua‐ 
tions échappent au cadre ré gle men taire. Ce qui en traîne une dé gra‐ 
da tion de leurs condi tions de vie. Ils en tre prennent alors des dé‐ 
marches pour que leur si tua tion soit de nou veau étu diée, afin de ré‐ 
pa rer une in jus tice ad mi nis tra tive. Des ten sions émergent lors qu’ils
ne sont pas en ten dus. Pour dé pas ser celles- ci, ils s’at tachent à né go‐ 
cier en met tant en avant la pri mau té des droits so ciaux sur la lo gique
éco no mique (Messu, 2009) :

13

La Caisse d’al lo ca tions fa mi liales ne croit pas à la co lo ca tion entre un
homme et une femme qui ne sont pas en couple. C’est com plé te ment
tordu. J’ai fait un cour rier pour ex pli quer et pré ci ser ma si tua tion. J’ai
en voyé tous les pa piers jus ti fi ca tifs de man dés. Je n’ai tou jours pas
reçu de ré ponse et je n’ai tou jours pas de nou veaux ver se ments du
re ve nu de so li da ri té ac tive. Je pense que le re ve nu de so li da ri té ac ‐
tive est une super in ven tion mais c’est plu tôt dans les mo da li tés d’at ‐
tri bu tion que cela pose pro blème. (Sté pha nie, 26 ans)

En fait, les jeunes di plô més lé gi times consi dèrent le re ve nu de so li da‐ 
ri té ac tive (RSA) comme une aide po si tive qui les ac com pagne dans
leurs tra jec toires de vie pour ex pé ri men ter des pra tiques so ciales
autres que l’em ploi comme di men sion cen trale de l’exis tence ainsi
que l’in dique S. Schehr (1999). Tou te fois, ils sont aussi conscients du
risque qui consiste à s’en fer mer dans une dé pen dance ins ti tu tion‐

14
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nelle sur le long terme. Ce qui pour rait pro duire des sen ti ments hon‐ 
teux ou bien des ef fets né ga tifs sur leurs iden ti tés so ciales car ils ne
pour raient plus en vi sa ger leur ave nir sans cette aide so ciale.

Le mode de vie no made : entre
ex pé riences pro fes sion nelles et
re cours au re ve nu de so li da ri té
ac tive (RSA) pour ex plo rer de
nou velles pra tiques dans une
exis tence so ciale in cer taine
Le troi sième mode de vie, ap pe lé no made, re groupe des jeunes di plô‐ 
més qui vivent l’ex pé rience du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) avant
tout comme un mou ve ment d’in sta bi li té propre à leurs iden ti tés so‐ 
ciales. Ils os cil lent entre une adhé sion à un mode de vie cen tré sur
une ac ti vi té sa la riale ou en tre pre neu riale, dans la quelle ils pour raient
se réa li ser, et un mode de vie orien té vers d’autres ac ti vi tés so ciales
fi nan cées par le sys tème de re dis tri bu tion so ciale. Ces jeunes di plô‐ 
més al lo ca taires du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) ont connu des
par cours de for ma tion frag men tés. Ils conçoivent leurs études de
ma nière dis con ti nue et ob tiennent des di plômes ou des qua li fi ca tions
dif fé rentes. Ils es sayent aussi d’ex plo rer d’autres mondes so cio cul tu‐ 
rels ou mettent en œuvre des pra tiques ar tis tiques. Ainsi, ils sont
confron tés à une in cer ti tude sur les ef fets de leurs dé marches et sont
pris éga le ment par des ques tion ne ments exis ten tiels liés à leurs iden‐ 
ti tés so ciales :

15

Si on a trou vé un tra vail qui est sa tis fai sant et si on se re trouve dans
une bonne équipe… ça doit aller. Après il faut voir si la rou tine ne
l’em porte pas sur tout. Je suis très in quiet car j’ai dû mal à me pro je ‐
ter sur le long terme. Je ver rai com ment ça se passe en Aus tra lie.
Peut- être que ça m’irait. Je me dis aussi qu’il y a d’autres pos si bi li tés
et d’autres che mins. (Jé ré mie, 26 ans)

De ce fait, les jeunes di plô més no mades pra tiquent le re ve nu de so li‐ 
da ri té ac tive (RSA) comme un outil tem po raire qui doit per mettre

16
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d’éco no mi ser de l’ar gent pour concré ti ser de nou veaux pro jets ou
bien de nou velles ac ti vi tés, dans le monde de l’em ploi ou hors de
celui- ci.

Les jeunes di plô més no mades sont alors dans une lo gique d’iden ti fi‐ 
ca tion aux autres et à eux- mêmes dans la quelle le double jeu, tel que
le conçoit P. Grell (1999, p.  247), est cen tral. Ils sont ame nés à vivre
des re la tions so ciales dans les quelles ils ac ceptent de se sou mettre,
au moins en ap pa rence, à des in jonc tions fa mi liales ou ins ti tu tion‐ 
nelles, tout en s’écar tant d’elles pour ex pé ri men ter leurs as pi ra tions
et leurs dé si rs. Ce double rôle les contraint à faire des com pro mis
avec leur en tou rage lorsque celui- ci est at ta ché à un autre mode de
vie par l’em ploi. Cela peut pas ser aussi par un éloi gne ment tem po‐ 
raire afin de main te nir les liens à dis tance ou bien par une proxi mi té
faite de non- dits ou d’évi te ments. Cela im plique éga le ment une
conflic tua li té so ciale in té rio ri sée qui se né go cie par le fait d’as su mer
sa sin gu la ri té et son mode de vie aléa toire :

17

J’ai tou jours été com plé te ment au to nome. Comme j’avais fait le choix
d’ar rê ter mes études avant le bac et que ça n’avait pas vrai ment plu à
mes pa rents, ils m’ont dit en gros que je de vais me dé brouiller. Je suis
quand même re ve nu plus tard dans les études avec l’aide d’une
bourse étu diante et des pe tits bou lots à côté. (Léa 29 ans)

Les jeunes di plô més no mades main tiennent leurs droits au re ve nu de
so li da ri té ac tive (RSA) afin de se pro té ger des contraintes né ga tives
de l’em ploi mais n’ac ceptent pas de se lais ser ré duire par des as si gna‐ 
tions ins ti tu tion nelles. Ils connaissent alors des re pré sen ta tions so‐ 
ciales et des sen ti ments am bi va lents par rap port à cette aide so ciale
et aux pro fes sion nels qui doivent la mettre en œuvre :

18

Une per sonne de la Caisse d’al lo ca tions fa mi liales m’avait dit de ma ‐
nière bru tale que tous les fran çais payaient pour moi. Je lui ai ré pon ‐
du que mes grands- parents se sont bat tus pour cet Etat soit so cial.
C’est aussi pour que j’en pro fite et que plus tard je puisse rendre ça à
mes en fants. J’ai me rais mieux bos ser pour des pro jets mieux payés
qui me per mettent de vivre et de ré pondre à des pe tits pro jets à
côté. (An na belle, 30 ans)
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Ainsi, ils vivent l’ex pé rience du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA)
comme une tran si tion in cer taine au sein d’une tra jec toire bio gra‐ 
phique faite d’at tentes, d’in tran quilli té, d’ex pé ri men ta tions so ciales,
de dé pla ce ments géo gra phiques, et de sen ti ments, par fois contra dic‐ 
toires, ar ti cu lés à un contexte de vul né ra bi li té et de re cherche d’équi‐ 
libre comme l’in dique M. Klin ger (2011).

19

Conclu sion
Le pu blic des al lo ca taires du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) est hé‐ 
té ro gène par sa com po si tion en termes de par cours de vie, de genre
sexué, d’âge, d’ap par te nances à des groupes so cio cul tu rels plu riels.
Cette re cherche doc to rale s’in té resse plus par ti cu liè re ment à la pré‐ 
sence de jeunes di plô més âgés entre 18 et 30 ans, sor tis du sys tème
sco laire ou de l’en sei gne ment su pé rieur et qui se re trouvent confron‐ 
tés aux mondes so ciaux de la pré ca ri té et de la pau vre té. Cette fi gure
du jeune di plô mé a déjà été étu diée par J. Loj kine (1992). Elle prend de
l’im por tance dans les an nées 1980 et 1990, no tam ment dans une série
de mou ve ments so ciaux tels que les col lec tifs de chô meurs ou les
grèves d’étu diants. Ces der niers dé noncent les ef fets né ga tifs des po‐ 
li tiques de li bé ra li sa tion du mar ché de l’em ploi qui s’ac com pagnent
d’une aug men ta tion du chô mage et d’une pré ca ri sa tion du sa la riat.
Ces trans for ma tions amènent no tam ment les jeunes di plô més à re‐ 
fon der leurs rap ports à l’em ploi. La ré fé rence n’est plus à l’as su rance
d’être in té gré dé fi ni ti ve ment dans une pro fes sion du rable, mais à une
in cer ti tude quant au de ve nir de leur place au sein de l’or ga ni sa tion du
tra vail et de la so cié té. Les tra jec toires de vie des jeunes di plô més
ren contrent des pro blèmes exis ten tiels, éco no miques et so ciaux.
Cer tains dé cident de re cou rir au re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) et
l’in tro duisent dans leur mode de vie. Ils sont confron tés à des ten‐ 
sions re la tion nelles, dans les sphères in times comme dans les sphères
so ciales plus larges. Ces ten sions par ti cipent à des dy na miques
conflic tuelles qui tra versent leur ex pé rience. Par cette ex pres sion, il
s’agit de com prendre que l’his toire des re la tions so ciales connait des
dis sen sions et des forces an ta go nistes qui per mettent à celles- ci de
se trans for mer et d’as su rer la conti nui té d’un ordre so cial. Le conflit
peut- être alors por teur de chan ge ment so ciaux et ame ner de nou‐ 
velles ma nières de vivre ainsi que le conçoit G. Sim mel (1995).

20
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Cet ar ticle dé fi nit trois types de modes de vie concer nant les jeunes
di plô més al lo ca taires du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA)  ; nous les
avons nom més dis qua li fié, lé gi time et no made. Dans cha cun de ces
modes de vie des jeunes di plô més connaissent, plus ou moins, des re‐ 
la tions so ciales dis cor dantes qui portent soit sur la si tua tion d’al lo ca‐ 
taire du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), soit sur des choix de vie en
dé ca lage avec les va leurs an crées sur la cen tra li té de l’ac ti vi té em ploi.
De ce fait, les jeunes di plô més dis qua li fiés font en sorte de né go cier
le plus ra pi de ment pos sible leurs sor ties du dis po si tif de re ve nu de
so li da ri té ac tive (RSA), afin de re trou ver un équi libre in terne et de ré‐ 
ha bi li ter une iden ti té so ciale qui se ré fère à un mode de vie fondé sur
la dé pen dance à un re ve nu sa la rial. Les jeunes di plô més lé gi times
s’ins crivent dans une autre lo gique so ciale. Le re ve nu de so li da ri té
ac tive (RSA) re pré sente un droit qui doit leur per mettre, sur une
longue pé riode, de pour suivre un mode de vie dans le quel la né ces si‐ 
té de tra vailler pour vivre ne doit pas oc cu per l’en semble de leurs
autres temps so ciaux. Ils prennent de la dis tance avec le re ve nu sa la‐ 
rial, au risque de s’ins tal ler du ra ble ment dans une dé pen dance avec le
sys tème de pro tec tion so ciale. Les jeunes di plô més no mades se dis‐ 
tinguent des deux fi gures pré cé dentes dans le sens où le re ve nu de
so li da ri té ac tive (RSA) est une aide fi nan cière qui les ac com pagnent
dans un mode de vie déjà in stable et une re cherche d’iden ti té so ciale.
Ils cherchent à ex plo rer et à ex pé ri men ter de nou velles cultures et
des cercles so ciaux dif fé rents, afin d’ap pro fon dir la plu ra li té de l’exis‐ 
tence hu maine. Ce pro ces sus in stable les amène à vivre des ten sions
re la tion nelles liées à leurs ap pa rentes in dé ci sions et à leurs dé‐ 
marches de vie er ra tique. Ils sont contraints de né go cier à la fois avec
le dis po si tif de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) et avec leur en tou‐ 
rage proche, au sujet de leurs ré ti cences à oc cu per un em ploi fixe à
plein temps. L’en semble de ces jeunes di plô més connaît une double
tran sac tion iden ti taire ainsi que l’in dique C.  Dubar (2002),
c’est‐à‐dire l’exis tence d’une dua li té so ciale entre une iden ti té pour
soi et une iden ti té pour au trui. Ce double pro ces sus im plique une
construc tion iden ti taire qui passe à la fois par une ar ti cu la tion entre
des at tri bu tions ins ti tu tion nelles ex ternes et des in té rio ri sa tions sub‐ 
jec tives. Les jeunes di plô més al lo ca taires du re ve nu de so li da ri té ac‐ 
tive (RSA) sont ame nés à né go cier leurs iden ti fi ca tions hé ri tées ou
nou velles, afin de créer et d’agir sur leurs modes et leurs tra jec toires
de vie au sein de pro ces sus com plexes, selon les dif fé rents mondes
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so ciaux dont ils font par tie, tel que l’avance A. Strauss (1992). A par tir
de cette ty po lo gie des modes de vie, entre ten sions et né go cia tions,
qui reste à ap pro fon dir, cette re cherche doc to rale se pour sui vra par
la réa li sa tion de ré cits de vie des jeunes di plô més al lo ca taires du re‐ 
ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Cela afin d’ana ly ser les évo lu tions des
tra jec toires de vie à l’in té rieur ou bien à l’ex té rieur du dis po si tif de
re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), dans le cadre d’un pas sage de vies
ju vé niles à des vies adultes.
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NOTES

1  Le re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) est un re ve nu d’as sis tance so ciale mis
en place le 1  juin 2009, en rem pla ce ment du Re ve nu Mi ni mum d’In ser tion
(RMI), sous forme d’un ver se ment men suel cal cu lé selon un pla fond. Il
s’adresse à des per sonnes sans res sources, ou à des tra vailleurs pauvres
avec des re ve nus in fé rieurs au sa laire mi ni mum in ter pro fes sion nel de la
crois sance (SMIC). Il est ac ces sible à par tir de 25 ans. Tou te fois de nom‐ 
breuses dis po si tions ré gle men taires sont pré vues pour ac cor der le re ve nu
de so li da ri té ac tive (RSA) à des per sonnes âgées de moins de 25 ans, no tam‐ 
ment les pa rents iso lés.

2  Les jeunes di plô més re pré sentent ap proxi ma ti ve ment un quart des al lo‐ 
ca taires du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) dans le dé par te ment du Bas- 
Rhin. Si cette po pu la tion pour rait pa raître mi neure par rap port aux autres
bé né fi ciaires, elle re pré sente pour nous une ten dance si gni fi ca tive qu’il
s’agit de com prendre, à l’ins tar des so cio logues qui, dès les an nées 1980, se
sont in té res sés à ces per sonnes en exil du tra vail sa la rial.

3  Il s’agit de re grou per des jeunes di plô més al lo ca taires du re ve nu de so li‐ 
da ri té ac tive (RSA) par rap port à leurs ma nières de conce voir leurs vies quo‐ 
ti diennes en termes de re la tions et d’iden ti tés so ciales (fa milles, amis,
conjoints, pro fes sion nels du re ve nu de so li da ri té ac tive), mais aussi de
modes de consom ma tion, de re pré sen ta tions liées à l’ac ti vi té pro fes sion‐ 
nelle, de formes d’en ga ge ments dans des ac ti vi tés so ciales (as so cia tions,
par tis po li tiques, etc.) et de pra tiques éco no miques dans un monde pré‐ 
caire.

4  Dé cla rer chaque tri mestre ses res sources, pour le cal cul du mon tant du
re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) pour le tri mestre sui vant, ou se rendre aux
rendez- vous avec le ré fé rent RSA.

ABSTRACTS

Français
Cette ré flexion s’ins crit dans une re cherche doc to rale sur les pro ces sus
conflic tuels de so cia li sa tion et de sin gu la ri sa tion des jeunes di plô més al lo‐ 
ca taires qui ont re cours au re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA) ré si dants dans
le dé par te ment du Bas- Rhin (France). Il existe des ten sions re la tion nelles
entre cette po pu la tion et leur fa mille, leurs amis, leur conjoint, ou avec les
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pro fes sion nels du dis po si tif de re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA). Leur
propre iden ti té so ciale est éga le ment en ques tion. Ces ten sions so ciales
sont liées, en par tie, à la po si tion des jeunes di plô més vis- à-vis du monde
sa la rial et du sys tème de pro tec tion so ciale. Ces dy na miques conflic tuelles
sont éga le ment as so ciées à la place que ces jeunes di plô més ac cordent à
l’em ploi ou bien à des ac ti vi tés so ciales al ter na tives dans leur vie quo ti‐ 
dienne. Ces pro ces sus ap pellent, de la part des jeunes di plô més al lo ca taires
du re ve nu de so li da ri té ac tive (RSA), des ré ponses so ciales né go ciées afin de
construire des modes de vies adé quats à leurs dé si rs et à leurs as pi ra tions
exis ten tielles.

English
This paper is part of a doc toral re search pro ject on the con flict ing pro‐ 
cesses of so cial iz a tion and dif fer en ti ation among young gradu ates re cip i ent
of the Act ive Solid ar ity Be ne fit (RSA) in the De part ment (County) of Bas- 
Rhin (France). Re la tional ten sions ap pear between the re cip i ents and their
fam il ies, friends, part ners or with so cial work ers in charge of ad min is trat ing
the RSA. Their own so cial iden tit ies are under pres sure. These so cial ten‐ 
sions are re lated, in part, to the po s i tion ing of these young gradu ates in re‐ 
gard to the work ing en vir on ment and the wel fare sys tem. These con flict ing
dy nam ics are also as so ci ated with the val ues these young gradu ates at trib‐ 
ute to em ploy ment or to al tern at ive so cial activ it ies in their daily lives.
These RSA young gradu ates re cip i ents call for ne go ti ated so cial re sponses
in order to build life styles ap pro pri ate to their de sires and ex ist en tial as pir‐
a tions.
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