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Présentation du rapport  

En se fondant ǎǳǊ нн ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ /ƴŜǎŎƻ Ł près de 

40 chercheurs français et étrangers1, ainsi que sur des enquêtes, des études et des articles publiés 

par des chercheurs ou des organismes, le Cnesco présente dans ce rapport un bilan global des 

ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ migratoire Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ /ŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ł ǾƛǎŞŜ 

holistique se déroule en trois parties Υ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ conceptuelle des inégalités 

ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ; ensuite, un état des lieux quantitatif 

présentant ces inégalités scolaires ; enfin, une présentation des politiques scolaires entreprises 

depuis quatre décennies Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎƻƳōŀǘǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴƧǳǎǘƛŎŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ tant au primaire 

ǉǳΩŀǳ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ōƛƭŀƴ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞΦ  

vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴŜ ŞŎƻƭŜ ƧǳǎǘŜ ? Comment décrire, observer les inégalités ? Toutes les inégalités 

scolaires sont-elles illégitimes ? Dans une approche historique, les différences de parcours selon les 

ƴƛǾŜŀǳȄ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ƻƴǘ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Ŝǳ ƭƛŜǳ Řŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜΦ LΩŀǾŝƴŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜ ǳƴƛǉǳŜ 

en 1975 ƳŀǊǉǳŜ ǳƴ ǘƻǳǊƴŀƴǘ ƳŀƧŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΦ 

[ŀ ƳŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘ Ł ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ 

baccalauréat, les inégalités sociales face à ce diplôme reculent plus encore avec la création du 

baccalauréat professionnel. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 

ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Ł ƭΩŞƭŝǾŜΣ ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŀǘƛƻƴ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜΣ ƭŀ ǊŜǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ 

individuels : autant de concepts plus récents, ǊŜŦƭŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƭŜ Řǳ нмe siècle, qui ont pour objet un 

apprentissage minimum de certaines connaissances pour tous, et qui tendent donc à plus de justice.  

aŀƛǎ ǎƛ ƭΩŞŎƻƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ǎŞƎǊŞƎǳŜ Ƴƻƛƴǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŦƭŀƎǊŀƴǘŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ рл ŀƴǎΣ ŜƭƭŜ ǘŜƴŘ 

cependant à maintenir de nombreuses inégalités sociales et migratoires en son sein, plus cachées, 

moins observables, mais pourtant bien présentes. Ce sont ces inégalités que le Cnesco souhaite 

étudier.  

Grâce à différents indicateurs parfois très variables dans la définition que leur donnent les 

chercheurs, un état des lieux quantitatif solide des inégalités sera dressé2. Cet état des lieux regroupe 

de multiples dimensions des inégalités liées aux origines sociale et migratoire des élèves. La France 

est touǘ ŘΩŀōƻǊŘ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ǘǳŜǎΦ  

Plusieurs dimensions seront abordées dans cet état des lieux quantitatif. On constate en effet des 

inégalités de moyens : par exemple, en éducation prioritaire, ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŜŦŦŜŎtif est 

plus court que dans les établissements situés en secteur ordinaires, les enseignants, principalement 

des débutants et sur certains territoires très défavorisés plus souvent non titulaires, ne restent pas 

ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘion, leurs absences sont plus fréquentes et liées à leur 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜΦ hƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ : un état des lieux sera 

dressé des ségrégations inter- et intra-établissements et des inégalités en termes de climat scolaire. 

Les élèves ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŜȄǘǊŀ-scolaire, et 

notamment de leur accès aux cours privés, en fonction de leur milieu socio-économique.  

                                                           
1
 Ces études ont été réalisées en 2015, avec des données disponibles à cette époque. 

2
 Cet état des lieux ne porte Ǉŀǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǎŜȄŜ ƴƛ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǉǳƛ ŦŜǊƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ 

spécifique du Cnesco (à paraître en janvier 2017). 
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/ƻƴǎǘŀǘ Ǉƭǳǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ tL{! : les résultats scolaires aussi varient selon 

ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΦ 9ǘǳŘŜǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ Ŝǘ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǳƴ ŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ 

écarts entre élèves favorisés et défavorisés depuis 2000 alors que dans le même temps les pays de 

ƭΩh/59 ǇǊƻƎǊŜǎǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΦ 

Mais les inégalités ne se constatent pas que du point de vue des résultats scolaires : elles existent 

ŀǳǎǎƛ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜ 

diǇƭƻƳŀǘƛƻƴΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎ, et même dans le rendement des diplômes, de 

ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜΣ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭΦ 

Suite à cet état des lieux, le rapport du Cnesco dresse un bilan des politiques publiques visant à 

réduire leǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ǉǳŀǘǊŜ ŘŞŎŜƴƴƛŜǎ Ŝǘ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ 

raisons de leur faible efficacité. 

/Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎΩŀŎƘŝǾŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎΣ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜŀƴǘ ƭŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƳƛȄƛǘŞΣ 

curriculaires, et montrant de réelles évolutions, potentielles et nécessaires, dans les pratiques 

évaluatives, de formation des enseignants et dans les pratiques de gestion des ressources humaines. 
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Présentation des contributions  

Les 22 contributions rédigées pour le Cnesco sont structurées dans un ensemble cohérent d'analyses 

fondées à la fois sur des statistiques, des recensions d'articles et des études scientifiques récentes et 

adaptées Ł ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ. Le rapport 

du Cnesco ǎΩƛƴǎǇƛǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎΣ ŘŜǎ ǇǊŜǳǾŜǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŜǇǊŜƴƴŜƴǘ ƻǳ 

établissent, afin de renforcer son analyse de l'évolution des inégalités scolaires d'origines sociale et 

migratoire et de ses causes. Cinq thèmes principaux ont été identifiés3 :  

Á Les inégalités scolaires ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ dans le monde et en France ; 

Á Les inégalités migratoires Ł ƭΩŞŎƻƭŜ : le poids des origines ; 

Á La contribution des pratiques éducatives aux inégalités scolaires ; 

Á Les ambitions de réussite : stratégies, trajectoires et inégalités ; 

Á [Ŝǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΦ 

¦ƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƴΩŜƴǘǊŜ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ présentation 

généraleΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎŜƭƭŜ ŘŜ DŜƻǊƎŜǎ CŜƭƻǳȊƛǎΣ .ŀǊōŀǊŀ CƻǳǉǳŜǘ-Chauprade, Samuel Charmillot et 

Luana Imperiale-Arefaine intitulée: Inégalités scolaires et politiques d'éducation. 

hƴ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ ŘƻƴŎ ŘΩŀōƻǊŘ ŀǳȄ inégalités scolaires ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ dans le monde et en France. 

Sept études posent ainsi un diagnostic des inégalités scolaires, telles quΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ mesurées par les 

tests standardisés des enquêtes de l'OCDE et de la Depp, et questionnent les relations entre 

déterminisme social, performances scolaires, trajectoires et risques de décrochage. On y trouve les 

contributions suivantes : 

Á Christian Monseur et Ariane Baye : Quels apports des données PISA pour l'analyse des 

inégalités scolaires ? 

Á Thierry Rocher : Évolution des inégalités sociales de compétences : une synthèse 

Á Pierre Vrignaud : L'évolution de l'équité au collège de la fin du XXe au début du XXIe siècle. 

Comparaison des panels 1995 et 2007. 

Á Pierre-Yves Bernard : Les inégalités sociales de décrochage scolaire 

Á Arnaud Riegert et Son-Thierry Ly : Mixité sociale et scolaire et ségrégation inter- et intra-

établissement dans les collèges et lycées français 

Á Mathieu Ichou : Évolution des inégalités au lycée : origine sociale et filières 

Á Yves Dutercq et James Masy : Origine sociale des étudiants de CPGE: quelles évolutions ? 

Les inégalités d'origine migratoire constituent également une question majeure sur laquelle le 

Cnesco a souhaité se pencher. Ce poids des origines migratoires est analysé en détail dans trois 

contributions : 

Á Yaël Brinbaum, Géraldine Farges et Élise Tenret : Trajectoires scolaires des élèves issus de 

l'immigration: quelles évolutions ? 

Á Mathieu Ichou : Performances scolaires des enfants d'immigrés: quelles évolutions ? 

Á Marion Dutrévis : Les inégalités sociales et ethniques à l'école : le rôle des stéréotypes 

                                                           
3 /Ŝ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŎƻƳǇƻǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ explorée 
Řŀƴǎ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƛƭ ȅ ŀ ƛƴǘŜǊŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎΦ 
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tƻǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭΩŞŎƻƭŜ peut transformer des inégalités sociales en inégalités scolaires, il 

Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ aux pratiques pédagogiques. Quatre contributions s'attachent ainsi à 

analyser l'existence de pratiques qui peuvent contribuer à ne pas assurer la réussite des élèves les 

plus défavorisés socialement: 

Á Élisabeth Bautier : Pratiques scolaires dominantes et inégalités sociales à l'école 

Á Denis Butlen, Monique Charles-Pézard et Pascale Masselot : Apprentissage et inégalités au 

primaire : le cas de l'enseignement des mathématiques en éducation prioritaire 

Á Maryse Bianco : Pratiques pédagogiques et performances des élèves: langage et 

apprentissage de la langue écrite 

Á Marie Toullec-Théry : L'individualisation permet-elle de lutter contre les inégalités sociales 

dans la classe ? 

Si les pratiques dans la classe peuvent influencer différemment les performances éducatives des 

élèves d'origines sociale et culturelle différentes, ces caractéristiques modifient également les 

ambitions et aspirations des élèves et de leurs familles, et les conduisent à adopter des stratégies 

éducatives différentes. C'est ce qu'interrogent deux contributions consacrées aux ambitions de 

réussite (stratégies, trajectoires et inégalités) : 

Á Pierre Vrignaud : L'évolution des intentions d'orientation et du choix professionnel au cours 

du collège : l'impact du genre et de l'origine sociale 

Á Arnaud Galinié et Arthur Heim : Inégalités scolaires : quels rôles jouent les cours privés ? 

Enfin, le rôle Řŀƴǎ ƭŀ ŦŀōǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ des politiques scolaires, depuis l'école 

maternelle Ł ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ l'éducation prioritaire, est interrogé dans 

une dernière partie regroupant cinq contributions : 

Á Anne West : L'école maternelle à la source de la réduction des inégalités sociales: une 

comparaison internationale 

Á Corinne Prost et Manon Garrouste : Éducation prioritaire 

Á Jean-Yves Rochex et Philippe Bongrand : La politique française d'éducation prioritaire (1981-

2015) : les ambivalences d'un consensus 

Á Marion Goussé et Noémie Le Donné : Résultats de PISA et les facteurs contributifs en ce qui 

concerne les inégalités de compétences en France  

Á Vanessa di Paola, Aziz Jellab, Stéphanie Moullet, Noémie Olympio, et Éric Verdier : 

L'évolution de l'enseignement professionnel : des segmentations éducatives et sociales 

renouvelées ?  

Les chargés de missions du Cnesco, pilotés par son directeur scientifique, Jean-François Chesné, et sa 

présidente, Nathalie Mons, ont échangé à de nombreuses reprises avec les chercheurs de façon à 

enrichir leurs contributions et fournir des résultats originaux, robustes et étayés scientifiquement. 

Ils se sont également assurés de la lisibilité de leur contenu, conformément à la mission du Cnesco de 

diffuser les résultats de la recherche auprès du grand public.  
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I. Repenser les in®galit®s ¨ lô®cole 
 

Les politiques éducatives et les ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ǎŀƴǎ ŦŀƛǊŜ 

ƳŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘƻǳōƭŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŞŘǳŎŀǘƛŦ ǎΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞe : une mission de développement 

du potentiel de chaque enfant, fondée sur le besoin éducatif, permettant de favoriser son 

épanouissement et de lui fournir des comǇŞǘŜƴŎŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǊŞǳǎǎƛǎǎŜ Ł ǎΩƛƴǎŞǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ 

société et le monde du travail ; et une mission de sélection et de tri scolaire, fondée sur le mérite 

individuel, consistant à permettre aux élèves qui se disǘƛƴƎǳŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŞǎ. Le système 

ŞŘǳŎŀǘƛŦ ŦǊŀƴœŀƛǎ ǎΩŜǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ depuis la Révolution ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ 

méritocratiqueΣ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ traduit progressivement par lŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ 

tous les élèves, dont la mesure phare est la mise en place du « collège unique » par la loi Haby, en 

мфтрΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŏƭŀƛrement annoncé de faire réussir les élèves en offrant un enseignement identique 

à tous, et de permettre aux élèves les plus « méritants » de se distinguer, atteint sans doute 

certaines limites, dans la mesure où les inégalités sociales se trouvent amplifiées par le système 

scolaire lui-même.  

!Ǿŀƴǘ ŘŜ ǇƭƻƴƎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ ƴƻǳǎ ŘŜǾƻƴǎ ƴƻǳǎ 

interroger sur leur définition - quand une différence devient-elle une inégalité sociale illégitime ? - 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ Ł ƭΩǆǳǾǊŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΦ tƻǳǊ ŞŎƭŀƛǊŜǊ ŎŜ ŘŞōŀǘΣ ƴƻǳǎ ŀōƻǊŘŜǊƻƴǎ 

très brièvemŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǎ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΣ ŘΩŞǉǳƛǘŞ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ 

approches de la justice sociale développées par certains auteurs. En effet, nous constatons que si en 

CǊŀƴŎŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ Ł ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜΣ ƛƭ ƴΩŜst pas certain que tous les Français en 

fassent la même interprétation. Il est donc nécessaire de clarifier ces concepts multiples dans le 

ŎƘŀƳǇ ǎŞƳŀƴǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŜƳǇƭƻȅŞǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǇŜǳ ǇǊŞŎƛǎŜΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 

développer à terme des politiques plus rigoureuses dans leur définition, et donc plus efficaces. 

 

A. [Ŝǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ : de quoi parle-t-on ?  

 

1) In®galit®s ¨ lô®cole: quand deviennent-elles illégitimes ? 

 

Résumé 

Toutes les différences entre les élèves ne constituent pas des inégalités scolaires illégitimes. La 

contribution de Felouzis, Fouquet-Chauprade, Charmillot et Imperiale-Arefaine pour le Cnesco (2016) 

soulignŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƛƴŘǊe accès à un bien éducatif (ressources 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ŘƛǇƭƾƳŜΧύ ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ ōƛŜƴ Ŝǎǘ 

Ƴƻƛƴǎ ŘƛǎǘǊƛōǳŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊǎΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 

communautés issues ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŦƛƭƭŜǎ όvs les garçons)ύΦ /ΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜǎ 

ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ ŜƴǘǊŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǉǳƛ ŦƻƴŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΦ  
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Lƭ ƛƳǇƻǊǘŜ ŘŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎƻƴŎŜǇǘǎ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎΣ Ŝǘ ŀǳȄ ƛƴégalités 

scolaires en particulier. On ǇŀǊƭŜ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ŘŜǎ 

ressources socialement prisées Τ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΣ ƭŜǎ ōƛŜƴǎ ŘƛǎǘǊƛōǳŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǘŜƭǎ 

ǉǳŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΣ ƭŜ ŘƛǇƭƾƳŜΣ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘences, sont alors inégalement répartis entre les élèves 

selon leur origine sociale, leur origine migratoire, leur sexe, etc.  

Les recherches en économie et en sciences sociales se sont intéressées aux inégalités scolaires et aux 

ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ǉǳΩŜƭƭes motivent. La contribution de Felouzis, Fouquet-Chauprade, Charmillot 

et Imperiale-Arefaine pour le Cnesco (2016) souligne le fait que toute situation de répartition inégale 

ŘΩǳƴ ōƛŜƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ƴŞŦŀǎǘŜ Ŝǘ ƛƭƭŞƎƛǘƛƳŜ Υ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ŘΩŀccès à certaines 

ressources peuvent se légitimer et se justifier par divers motifs ς mérite individuel, capacités, 

ǘǊŀǾŀƛƭΣΧ Il peut par exemple sembler légitime que le salaire des individus dépende de leurs 

compétences, de leur capacité à produire. CependŀƴǘΣ ƭƻǊǎǉǳΩapparaissent des inégalités relatives à 

ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ4, ƻƴ ǎΩŞŎŀǊǘŜ Řǳ ǊŜƎƛǎǘǊŜ Řǳ ƳŞǊƛǘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΣ Ŝǘ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ł 

fonction corrective est nécessaire. Les auteurs insistent donc sur la nécessité de prendre en compte 

le caractère collectif des inégalités. Leur ampleur et leur évolution spatio-temporelle doivent aussi 

être prises en compteΣ ǇƻǳǊ ƧǳƎŜǊ ŘŜ ƭŀ ƭŞƎƛǘƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞΦ 

 

2) Egalit® des chances, ®galit® de r®sultat, ®quit®é des visions divergentes de la justice à 

lô®cole  

 

Résumé 

Egalités des chances, égalité de traitement, équité, égalité de résultat, mise en capacité des 

ƛƴŘƛǾƛŘǳǎΧ : ces concepts reflètent des approches très différentes de la justice sociale dans une 

ǎƻŎƛŞǘŞΦ 9ƴ CǊŀƴŎŜΣ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ dans une perspective méritocratique domine encore 

largement ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ƳşƳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜΦ ¦ƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ŘŜ 

ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŞǉǳƛǘŞ ǇŜƛƴŜ Ł ǎΩƛƳǇƻǎŜǊΦ 

 

LΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ όŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎύ ŀ ŦƻƴŘŞ ƭŜ ǊŞƎƛƳŜ ƳŞǊƛǘƻŎǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ 

ƭΩŞŎƻƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜΦ [Ŝǎ ŦƻǊǘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜƴǘ 

ƭΩŜŦŦŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΦ  

Tous les FǊŀƴœŀƛǎ ǎƻƴǘ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ Ƴŀƛǎ ŎƘŀŎǳƴ ȅ ƳŜǘ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴǎ 

différentes. Le pays souffre, en effet, Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩǳƴ ǊŜǘŀǊŘ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ 

ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59Φ bƻǎ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ Ł ƭΩŞŎƻle apparaissent peu clarifiées faute de 

débat publics de qualité ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ŝƴ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴΦ Notre vision 

de la justice demeure à ce jour très rustique et monolithique. 

                                                           
4
 Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǎŜƭƻƴ ŘƛǾŜǊǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ Υ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǊ 

notamment par la PCS, le niveau de diplôme Τ ƭŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΣ ǇŀǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ƭŜ Ŧŀƛǘ 
ŘΩşǘǊŜ ƛƳƳƛƎǊŞ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΦ 
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!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ conception de la ƧǳǎǘƛŎŜ Ł ƭΩŞŎƻle est, en effet, encore très marquée par le principe 

historique ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ƳŞǊƛǘƻŎǊŀǘƛǉǳŜ Υ ŎΩŜǎǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ 

égalité stricte de traitement que doivenǘ ǎΩƻǇŞǊŜǊ, par une juste compétition, à travers un appareil de 

évaluation/notation rigoureux, les sélections successives, à des étapes communes pour tous les 

élèves, vers des filières, des formations et vers leurs futures positions sociales.  

Notre système éducatif français est fortement marqué, dans sa forme et son organisation scolaires, 

par cet idéal méritocratique : ƭŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ł ǎΩŀŎŎƻǊŘŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ 

ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘƛŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ 

la notation, même dans les classes de lΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǇƻǳǊǘŀƴǘ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƴƛ 

sélection, ni classement des élèves, la forte concurrence entre les élèves et les phénomènes associés 

όŀƴȄƛŞǘŞ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŦŀŎŜ ŀǳ ǎǘǊŜǎǎ ŘŜ ƭŀ ƴƻǘŀǘƛƻƴΣ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΧύΦ 

A cette visƛƻƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŜƴŎƻǊŜ ǘǊŝǎ ǇǊŞƎƴŀƴǘŜΣ Ŝǎǘ ǾŜƴǳŜ ǎΩŀŘƧƻƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 

ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мфул Υ ƭΩŞǉǳƛǘŞΣ ŀǾŜŎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ 

donner plus à ceux qui ont moins et de limiter ainsi les inégalités de résultats. Selon Rawls (1987) une 

société démocratique pour être qualifiée de juste, doit limiter les inégalités sociales en offrant aux 

Ǉƭǳǎ ŘŞƳǳƴƛǎ ǳƴ ǎƻŎƭŜ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴΣ Ŝƴ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ƭŜǎ 

ressources éŘǳŎŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΦ 

/ƻƳƳŜ ƻƴ ƭŜ ǾŜǊǊŀ Řŀƴǎ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘΣ ŎŜǘǘŜ Ǿƛǎƛƻƴ ǇŜƛƴŜ Ł ǎΩƛƳǇƻǎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜΦ  

Au-ŘŜƭŁ ƭΩŞǉǳƛǘŞΣ ƭŜ ǇƘƛƭƻǎƻǇƘŜ {Ŝƴ όнлллύ ŎŜƴǘǊŜ ǎƻƴ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ζ mise en 

capacité » des bénéficiaires des politiques de justice sociale. Selon lui, les politiques de lutte contre 

ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǳǎǎƛ şǘǊŜ ŀƴŀƭȅǎŞŜǎ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǊŞŜƭƭŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 

fournissent aux jeunes pour les mettre en capacitŞ ŘŜ ǎΩƛƳǇƭƛǉǳŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǳǎǎƛǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǳƛǾƛǎΣ 

en éducation les voies de formation qui leur sont ouvertes par exemple. Très concrètement, surtout 

Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩaccès aux formations sélectives (BTS, classes préparatoires 

aux grandes écoles, ΧύΣ ǳƴŜ ǊŞŦƻǊƳŜ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ǎƻŎƛŀƭŜ 

Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ǉǳŜ ǎƛ ŜƭƭŜ ƻǳǾǊŜ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ƧŜǳƴŜǎ ŘŜ 

ǎΩȅ ŜƴƎŀƎŜǊ Ŝǘ ŘΩȅ ǊŞǳǎǎƛǊ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞŎŀƭŀƎŜ possible entre leurs acquis scolaires, 

ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΣ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎΧ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǘǘŜƴŘǳǎ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇŜƴǎŞ 

ǇŀǊ ǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ ǊŞŜƭ ƻǳ ŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ 

[ΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǎΩŜǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 

méritocratie : les élèves sont censés recevoir la même éducation, quelles que soient leurs 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎΣ Ŝǘ ƭŜǳǊ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ƴŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘǳŜ ǉǳΩŀǳ ƳŞǊƛǘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ 

όǘǊŀǾŀƛƭΣ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎΣΧύ ; ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩƛŘŞŜ ǇƘŀǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǊŞǇǳōƭƛŎŀƛƴŜΣ Řƻƴǘ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ unique a 

hérité à sa créationΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ς entre des groupes 

ŘΩŞƭŝǾŜǎ ς révèle les limites de ce principe : des inégalités initiales, hors de ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǎŜ ǊŜŦƭŝǘŜƴǘ ŀǳ 

sein du milieu scolaire. Felouzis et al. (Cnesco, 2016) insistent sur le fait que les élèves ne sont pas 

égaux selon leur origine socio-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ Ŝǘ ǉǳΩǳƴ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜ ŜƴƎŜƴŘǊŜ Ŝǘ 

amplifie ces inégalités ; le concept de méritocratie néglige alors le fait que le mérite est 

intrinsèquement lié aux conditions socioéconomiques des élèves. 

 



16 
 

3) Des principes de justice variables selon les biens à distribuer 

 

Résumé 

La double mission ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǉǳƛ ǾƛǎŜ Ł ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŞǇŀƴƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƻǇŞǊŀƴǘ 

un tri social peut également être appréhendée par la théorie des sphères de justice de Walzer (1997). 

!ǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞΣ ŎƘŀǉǳŜ ōƛŜƴ ƴŜ ǎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘ Ǉŀǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴŘƛǾidus de la même manière. Selon 

Walzer, les biens sont répartis selon leur nature ou leur signification sociale, englobés dans une 

ǎǇƘŝǊŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŀ ǎǇƘŝǊŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ Řǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ǾƻǘŜ ǊŞǇƻƴŘ Ł ǳƴŜ ǊŝƎƭŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞΣ 

ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ƳŞŘƛŎŀƳŜƴǘǎ ǊŞǇƻƴŘ Ł ƭŀ ǊŝƎƭŜ Řǳ ōŜǎƻƛƴΣ ƭΩƛƳǇƾǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ 

ŎƘŀŎǳƴ Ł ǇŀȅŜǊΣ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎΩƻōǘƛŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Řǳ ƳŞǊƛǘŜΣ etc. [ΩŞŎƻƭŜ française peine à définir 

ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜƭƻƴ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ obligatoire 

ƻǳ ƭŜ ƭȅŎŞŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ 

 

5ŀƴǎ ǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞΣ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ōƛŜƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǎŜƭƻƴ ǳƴ ŎǊƛǘŝǊŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ ǉǳƛ 

dépend de sa nature.  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀnces méritocratique, qui 

suppose à la fois une égalité de traitement entre les individus, - la même éducation pour tous - et la 

récompense de chacun en fonction de ses talents qui irrigue encore très largement la distribution de 

tous les biens éducatifs daƴǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ  

Or, si ce principe qui allie égalité formelle, compétition/classement entre les élèves, rythme 

ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΣ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭŞƎƛǘƛƳƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜ Řŀƴǎ 

ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻǴ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǘǊƛōǳŞǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜǎ 

όŘŝǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ Řǳ ƭȅŎŞŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Řŀƴǎ 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀȅǎύΣ ƛƭ ǎŜƳōƭŜ ǇŜǳ ŀŘŀǇǘŜǊ Ł ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜΦ  

En effet en éducation, la nature de certains biens diffère : les compétences communes que doivent 

ŘŞǘŜƴƛǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŀǳ ǎƻǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ǊŜƭŝǾŜ ŘΩǳƴŜ ƴŀǘǳǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜǎ 

diplômes hiérarchisés correspondant aux différentes positions sociales offertes aux individus dans 

une société.  

Il est dès lors nécessaire de distinguer clairement enseignement obligatoire et post-obligatoire, 

comme le développent Felouzis et al.. [ŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ζ garantir à 

tous les compétences de base nécessaires à la vie en société » Τ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ǉƻǎǘ-

obligatoire est de différencier les parcours et les apprentissages. 

{ƛ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ ǇŜǳǘ ǎŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ǇŀƭƛŜǊǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ŎŜ ǉǳi 

ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ǉǳƛ Řƻƛǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ōŀƎŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜǎ 

ǇƻǳǊ ǎΩƛƴǎŞǊŜǊ ŘƛƎƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ Řǳ besoin ǉǳƛ Řƻƛǘ ǎΩƛƳǇƻǎŜǊ 

comme dans le domaine de la santé en France (où les médicaments sont distribués aux individus non 

pas en fonction de leurs talents mais de leurs besoins médicaux, grâce au système de la sécurité 

sociale). [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ŘŜǾǊŀƛǘ ŘƻƴŎ şǘǊŜ ζ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŀŎǉǳƛǎ η Υ ƛƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ 

pas seulemŜƴǘ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŦƻǊƳŜƭƭŜ ŜƴǘǊŜ ŞƭŝǾŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŘŜ ǘŜƴŘǊŜ ǾŜǊǎ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŞƎŀƭƛǘŞ 
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réelle des acquis, en instituant la période de scolarité obligatoire comme moyen de faire acquérir par 

tous un ensemble à partager socialement de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-

devenir, pour reprendre des termes un peu anciens, ou encore un socle commun de connaissances, 

de compétences et de comportements5. 

 

Figure 1 : Sphères de justice ς hǴ ǇƭŀŎŜǊ ƭΩŞŎƻƭŜ ? 

 

 

4) Comment les inégalités se fabriquent : discontinuité culturelle ou discrimination 

négative  

 

Selon Felouzis et al., deux théories peuvent contribuer à expliquer les origines des inégalités sociales 

et de leur amplification ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƭŜΦ La discontinuité culǘǳǊŜƭƭŜΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ƛƴǘŝƎǊŜ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ 

familiale des inégalités Υ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŀǊǊƛǾŜƴǘ ƛƴŞƎŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ōŀƎŀƎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭΣ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ 

de langage, de familiarité avec les rŞŦŞǊŜƴŎŜǎ ǾŀƭƻǊƛǎŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Τ ŎŜǘǘŜ ƛŘŞŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 

depuis « lΩŞŎƻƭŜ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘrice » de Bourdieu et Passeron (1964ύΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŀ thèse de la 

discrimination systémique incorpore la dimension institutionnelle Υ ƭΩƻŦŦǊŜ ŞŘǳŎŀǘƛǾŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦŀƛǘǎΣ 

ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ζ indifférente aux différences », mais donne plus aux élèves qui ont déjà le plus.  

5ŝǎ ƭƻǊǎΣ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ stricto sensu semble ne pas être la solution la plus efficace pour 

ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΦ 9ƴ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƭŀ ǘƘŞƻǊƛŜ ǊŀǿƭǎƛŜƴƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ǇƻǳǊ ǇƻǳǊsuivre 

cet objectif, à savoir une « égalité équitable des chances ηΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉƭǳǎ 

                                                           
5
 Le rapport de la commission Thélot (2004) suggérait cette appellation ; la loi de refondation de 2013 lui a 

préféré « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». 
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ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŦƻǊƳŜƭƭŜ ŜƴǘǊŜ ŞƭŝǾŜǎΣ Ƴŀƛǎ faire en sorte que le sort des plus défavorisés ne 

dépende plus de leurs positions initiales. La vision de Rawls fait donc évoluer ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ŘŜ 

ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŞǉǳƛǘŞΣ ǉǳƛ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ƳŀȄƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ 

désavantagés Τ ƛƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǊŀƛǘ donc plus de concevoir une école avec une unique offre éducative. 

 

B. Des méthodologies complexes pour mesurer les inégalités 

 

Résumé 

[ŀ CǊŀƴŎŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ 

ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Řŀƴǎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŘƻƳŀƛƴŜǎΦ aŀƛǎ 

certains champs demeurent sous équipés. Les statistiques sur le primaire, sur les ségrégations 

Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƭŜ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ sur ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ, sont sous-développées. 

Les chercheurs qui ont participé à cette recherche collective ont développé certains indicateurs 

propres. 

 

1) La mesure des inégalités en France : un arsenal déjà bien fourni, mais à 

compléter 

 
!ǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŞŘǳŎŀǘƛŦǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀȅǎΣ ƭŀ CǊŀƴŎŜ ǎΩŜǎǘ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ 

ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΦ !insi, le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǎŞŜǎΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŎƻƳƳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ 

ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭΣ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ŎŜǘǘŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜǎ ŀŎǉǳƛǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ŝǘ 

Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜΦ [ŀ CǊŀƴŎe bénéficie également du suivi de panels qui 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǘǊŝǎ ǊƛŎƘŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛƻ-économique 

des élèves, dont les familles sont directement sollicitées par des questionnaires. Cependant, selon les 

niveaux considérés, on ne dispose ni ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ƴƛ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ǇƻǳǊ 

évaluer les performances des écoles et des établissements scolaires en France. Le Donné et Rocher 

(2010, 2016) ont ǘǊŀǾŀƛƭƭŞ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛŎŜ ŘŜ position sociale des élèvesΣ ǎǳǊ ƭΩƛŘŞŜ ŘŜǎ 

ƛƴŘƛŎŜǎ ŞƭŀōƻǊŞǎ ǇŀǊ ƭΩh/59 Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜƴǉǳşǘŜǎ tL{!Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ 

plusieurs dimensions (sociale, économique, scolaire) et prenant en compte la profession et catégorie 

socio-proŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ όt/{ύ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎΦ [ΩŀǎǇŜŎǘ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 

ŘŞŎǊƛǊŜ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎΣ Ŝǘ des établissements. Pour les écoles primaires, comme aucune 

ŘƻƴƴŞŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ƻǳ ǇǊŜǎǉǳŜ ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΣ ǳƴ ƛƴŘƛŎŜ ƳƻȅŜƴ ǇŀǊ ŞŎƻƭŜ est reconstitué à partir 

ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀǳ ŎƻƭƭŝƎŜΦ  

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƭȅŎŞŜǎΣ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩAide au Pilotage et à l'Auto-évaluation des 

ÉǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ό!t!9ύ ŜȄƛǎǘŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ нлммΦ Lƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ǉǳΩŀǳȄ professionnels de 

ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΦ 5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳȄ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ Ŝǘ ǎƻƴǘ ŎƭŀǎǎŞǎ 

en quatre grandes catégories : identification, population scolaire, personnels et moyens, et 

performance. Pour les collèges, les taux de réussite au Diplôme national du brevet (DNB) sont 

ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ƭȅŎŞŜǎΣ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƛƴŘƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ : les taux de réussite au 
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ōŀŎŎŀƭŀǳǊŞŀǘΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎcès au baccalauréat όƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ ŘŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ƻǳ ŘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 

accède au baccalauréat en ayant fait sa scolarité entière dans le même établissement ; cet indicateur 

ƳŜǎǳǊŜ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ζ conserver ses élèves ») et le taux attendu de réussite 

ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ƭȅŎŞŜ όŎŀƭŎǳƭŞ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ Řǳ ƭȅŎŞŜΣ ǎŜǎ Ŏŀractéristiques et les 

caractéristiques de ses élèves). Ce dernier permet ensuite de mesurer la valeur ajoutée de 

ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ (IVAL)Σ ŎΩŜǎǘ-à-dire la différence entre le taux attendu de réussite au baccalauréat (en 

comparaison avec des établissements doƴǘ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ǎƻŎƛŀƭŜΧ Ŝǎǘ ƭŀ ƳşƳŜύ Ŝǘ ƭŜ ǘŀǳȄ 

réel obtenu. Si elle est positive, cela signifie que les élèves y réussissent mieux que les autres élèves 

ŘΩǳƴ ƭȅŎŞŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜ Τ ǎƛ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƴŞƎŀǘƛǾŜΣ ƛƭǎ ǊŞǳǎǎƛǎǎŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ōƛŜƴ ǉǳΩŀǘǘŜndu. 

Les académies proposent aussi parfois des fiches synthétiques dans lesquelles elles présentent les 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ǎŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎΣ ǎŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜΣ Ŝǘ 

ƭŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Ł ǾŜƴƛǊ (MENESR, 2015). 

aŀƭƎǊŞ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜǎ 

ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ǊŜǎǘŜƴǘ Ƴŀƴǉǳŀƴǘǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ŎƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛȄƛǘŞ 

ǎƻŎƛŀƭŜ ǉǳƛΣ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59Σ ǊŜǎǘŜ ǳƴ ǎǳƧŜt tabou. Enfin, concernant 

ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ όƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŞƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎύΣ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ǇŀƴŜƭǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ŘƻƴƴŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƴΩŜǎǘ 

ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΣ ǎƛ ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴ ƛƴŘƛŎŜ ǎȅƴǘƘŞǘƛǉǳŜ όǎŀǳŦ ƭΩindice reconstitué mentionné ci-

dessus). Or, on ne peut développer de politiques de lutte contre les inégalités sans mesurer 

précisément ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘΦ 

 

2) La mesure des inégalités : des indicateurs experts 

 
tƻǳǊ ŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ƳƛȄƛǘŞΣ Ƴŀƛǎ 

aussi de définir des variables et des indicateurs permettant de comprendre à quel niveau se créent 

les inégalités. Par exemple, Ly et Riegert (Cnesco, 2016) interrogent la mixité sociale et scolaire, inter 

et intra-établissements dans les collèges et les lycées. Pour cela, ils utilisent comme indicateur de 

ségrégation un nombre compris entre zéro et un (ou entre 0 % et 100 %), dont la valeur minimale est 

atteinte lorsque les individus fréquentent un environnement scolaire semblable quelles que soient 

leurs caractéristiques personnelles, Ŝǘ Řƻƴǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ Ŝǎǘ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ 

entièrement isolés en fonction de ces caractéristiques. 

Mais cette variabilité, inhérente à la richesse des travaux des chercheurs, peut conduire à des 

résultats différents. Ainsi, lΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ζ élève issu de famille immigrée » peut recouvrir plusieurs 

réalités Τ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ Ŝǳ ƭƛŜǳ ƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ƻǳ ŘŜǳȄ ƎŞƴŞǊŀtions, peut avoir été vécue par 

ƭΩŜƴŦŀƴǘΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŜǳȄ-mêmes agrégés ou distingués (Asie, Maghreb, Portugal). 

De la même manière, le statut socio-professionnel des parents peut être identifié différemment, 

ǎŜƭƻƴ ǉǳΩƻƴ ŜƳǇƭƻƛŜ ƭŜǎ ǘŜǊƳŜǎ de « PCS + » et « PCS - » (qui elles-mêmes peuvent prendre des 

ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎŜƭƻƴ ǉǳΩƻƴ ƛƴŎƭǳǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ PCS ou qǳŜ ƭΩƻƴ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ des PCS 

« entre-deux ») ƻǳ ǉǳΩƻƴ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ŘŜǳȄ PCS tout à fait opposées (comparaisons entre les cadres et 

professions intellectuelles supérieures et ouvriers non qualifiés par exemple). Se pose la question de 

la « personne de référence »Σ ǎΩŀƎƛǎǎŀƴǘ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ǎƻŎƛƻ-professionnel : considère-t-on celui du père, 

de la mère, des deux, de la personne dont le statut est le plus élevé ? Concernant les enfants de 
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familles immigrées, la complexité augmente encore : comment traiter les parents qui occupaient, 

avant de migrer, un statut socio-professionnel plus élevé que ŎŜƭǳƛ ǉǳΩƛƭǎ ƻŎŎǳǇŜƴǘ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ? La 

questƛƻƴ ǎŜ ǇƻǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ǇǊƻǇƻǎ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎΦ ±ŀƭƭŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǊǘƛŎƭŜ ŘŜ 

1996 écrivait déjà : « Il [le résultat selon lequel les familles immigrées ont des aspirations plus 

élevées pour leurs enfants, à caractéristiques sociodémographiques similaires] suggère également 

ǉǳŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ƻǳ ƭŀ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎŎƻƭŀǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊŜƴǘŀƭŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŜŦŦŜǘǎΣ ǎǳǊ ƭŀ Ŧŀœƻƴ ŘŜ 

ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ǎŜƭƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘǳŜ Ł ƭΩƛƴŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ƻǳ Ł ƭŀ ŘŞŦƛŎƛŜƴŎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ 

éducatif dans le paȅǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ς ce qui est fréquemment le cas des familles immigrées ς ou bien 

ǉǳΩŜƭƭŜ ǊŜƭŝǾŜ ŘŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜ ς ce qui concerne le plus 

ǎƻǳǾŜƴǘ ƭŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎΣ ŘŜ ƳşƳŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ ŀȅŀƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǾŞŎǳ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ». Tous ces indices 

sont donc toujours à ǊŜǇƭŀŎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜǎ ŀǳǘŜǳǊǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜƴǘΦ  
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II. La longue chaine des in®galit®s ¨ lô®cole : un bilan complet 

Afin de pouvoir évaluer la réussite des politiques éducatives visant à combattre les inégalités, il est 

dans un premier temps nécessaire de dresser un diagnostic fin, selon une perspective temporelle des 

ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜs sociale et migratoire qui affeŎǘŜƴǘ ƴƻǘǊŜ Ǉŀȅǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ 

 Les résultats alarmants de la CǊŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ tL{! ŀ ŦƻŎŀƭƛǎŞΣ Ł ǊŀƛǎƻƴΣ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ƳŞŘƛŀǘƛǉǳŜ 

et politique sur les inégalités de compétences scolaires des jeunes de 15 ans. Au-delà de ces 

disparités de résultats scolaires, un bilan plus complet des inégalités scolaires doit aussi inclure des 

ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ όǇǊƛƳŀƛǊŜΣ collège, lycée, transition 

ǾŜǊǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊύΦ Lƭ Řƻƛǘ ŀǳǎǎƛ ŞǘǳŘƛŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ 

des inégalités scolaires : les inégaliǘŞǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ όŎƘŀǉǳŜ ŜƴŦŀƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ-t-il des 

ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ς ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ŎƭƛƳŀǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭe 

Řǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΧ ς ?) ; ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜs (comme dans PISA) mais aussi les 

ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΣ Řŀƴǎ ƭŀ ŘƛǇƭƻƳŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ 

supérieur ainsi que dans ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƳŜƴŀƴǘ Ł ƭŀ ǾƛŜ 

active après le baccalauréat. 

Au-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅse des inégalités réelles objectivées par la recherche, le Cnesco a aussi souhaité se 

pencher sur la perception des inégalités sociales Ł ƭΩŞŎƻƭŜ par les Français.  

 

A. Des inégalités de traitement croissantes : vers une discrimination négative 

 
{ƛ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŦƻŎŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ 

ǇŀǊ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ tL{!Σ ǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Řƻƛǘ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ 

première dimension de la justice scolaire Υ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΦ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ 

ŎƘŀƴŎŜǎ ǇƻǎǘǳƭŜ ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ŞƭŝǾŜ Řƻƛǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜǎ ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΦ  

tƻǳǊ ŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ όǎŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ 

des chances), en suivant le cadre conceptuel posé par Felouzis et al. (Cnesco, 2016), le Cnesco dresse 

ǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŀŎŎŜǇǘƛƻƴ ƭŀǊƎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ 

ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊΣ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ trois ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ : la 

ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŦƻǳǊƴƛ ŀǳȄ ŞƭŝǾŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ όtemps de travail effectif en classe, 

absences, ancienneté, turn-over et statut des enseignantsΧύΣ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜǎ 

environnements scolaires (ségrégation inter et intra-établissements) et la qualité du climat dans les 

établissements. À ŎŜ ŎŀŘǊŜ Ŝǘ Ł ŎŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ƭŜ /ƴŜǎŎƻ ŀ ŀŘƧƻƛƴǘ 

une analyse des compléƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ les cours privés, soutenus 

économiquement par des politiques fiscales avantageuses. 
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1) Des inégalités sociales dans la qualit® de lôenseignement 

 

Résumé 

¦ƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŦƛƴŜ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜΣ ǎǳǊ ŘŜǎ 

dimensions ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜǎΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƴΩȅ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩǳƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎŎƻƭŀǊƛǎŞǎ Ŝƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜǎΦ /ŜǊǘŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŜ 

ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΣ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜs scolaires y sont moins 

chargées que dans les autres établissements mais le différentiel (environ 2 élèves par classe ou 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŜύ ƴŜ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘif sur leur réussite scolaire. 

En revanche, ƭŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ όǎǳǊ ƭΩŞŘǳcation prioritaire) et internationales (sur 

ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ tL{!ύ montre que, sur trois dimensions 

ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ όƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ, les pratiques pédagogiques et 

ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǇǊƻŦŜǎsionnelle des enseignants), les élèves défavorisés en France ne bénéficient pas 

ŘΩǳƴŜ ŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ avec leurs pairs favorisés. Le temps 

des apprentissages scolaires dont ils bénéficient y est notablement raccourci (problème de discipline, 

exclusions et absentéismes des élèves, absentéisme des enseignants), les pratiques pédagogiques de 

leurs enseignants sont souvent moins porteuses pédagogiquement et le recours à des non-titulaires 

et des enseignants peu expérimentés plus développé et accru sur la dernière décennie. 

 

a) Une volonté très timide de ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ  

 
Une ŘŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ όǾƻƛǊ LLLΦ C. 3) est de faire en 

sorte que les classes soient moins chargées dans les écoles ou les établissements scolaires qui 

ǊŀǎǎŜƳōƭŜƴǘ ǳƴŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ conditions socio-économiques sont telles que leurs 

chances de réussite sont a priori moins bonnes qǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎΦ Cette réduction de la taille de classes est 

depuis 1982 ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǇŀǊƛ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŞǉǳƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜΦ 

De fait, tant dans le primaire que le secondaire, ces réductions de taille de classe demeurent très 

limitées. 

5ŀƴǎ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŘŜƎǊŞΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ Řǳ /t ŀǳ /aн est inférieur à 

2 ŞƭŝǾŜǎ ǇŀǊ ŎƭŀǎǎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŜƴǘǊŞŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ǊŜǎǎŜǊǊŜƳŜƴǘ 

des effectifs depuis 2009 (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Évolution du nombre moyen d'élèves par classe  

dans les classes du CP au CM2 entre 2009 et 2015 

Rentrée 
scolaire 

Secteur public 
 Secteur 

privé  
 Ensemble  

 Éducation 
prioritaire  

 Hors 
éducation 
prioritaire  

 Écart EP 
Hors EP 

 Total  
  

2009 21,7 23,8 -2,1 22,7 22,9 22,7 

2010 21,8 23,9 -2,1 22,7 22,9 22,7 

2011 21,9 23,8 -1,9 22,7 23,3 22,8 

2012 22,1 24,0 -1,9 22,8 23,3 22,9 

2013 22,2 24,0 -1,8 22,9 23,2 22,9 

2014 22,4 24,1 -1,7 23,0 23,4 23,0 

2015 22,7 24,1 -1,4 23,0 23,5 23,1 

 
Champ : France métropolitaine + DOM (y compris Mayotte) - Public et privé  
Source : calculs effectués par le Cnesco à partir de la BCP de la Depp-MENESR 

 

La lecture de ces données doit prendre en compte deux éléments supplémentaires Υ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ǳƴŜ 

volonté de maintenir des classes en milieu rural Τ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ la mise en place depuis 2014 du 

dispositif « Plus de maîtres que de classes », qui peut agir sur ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŦŀŎŜ Ł ǳƴ 

ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘ Ł ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƳƻƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ǎŜƳŀƛƴŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ 

ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǇŀǊ ŎƭŀǎǎŜΦ 

Dans le second degré, un établissement scolaire peut créer dans son projet pédagogique des groupes 

ŘΩŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǊŞŘǳƛǘǎΣ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƻŦŦǊƛǊ ŘŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ [Ŝ ƴƻƳōǊŜ 

ƳƻȅŜƴ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǎŞŀƴŎŜ όƛΦ ŜΦ ζ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǇŀǊ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ») donne donc une 

image plus proche de lŀ ǊŞŀƭƛǘŞ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǇŀǊ ŎƭŀǎǎŜΦ Le tableau 2 ci-dessous montre 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŜƴƎŀƎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ce 

nombre de plus de 2 élèves. 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎŀǊǘ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ / hors éducation 

prioritaire ǎΩŀƳǇƭƛŦƛŜ. 

Tableau 2 : Évolution des effectifs d'élèves par structure au collège de 2001 à 2015 

Rentrée 

 Secteur public  

 Secteur privé   Ensemble  
 Éducation 
prioritaire  

 Hors 
éducation 
prioritaire  

 Écart EP 
Hors EP 

 Total  

2001 21,1 22,6 -1,5 22,6     

2002 21,0 23,1 -2,1 22,6     

2003 21,1 23,2 -2,1 22,7     

2004 21,1 23,2 -2,1 22,7     

2011 21,5 24,0 -2,5 21,5 25,2 23,8 

2014 21,7 24,1 -2,4 23,6 25,4 23,9 

2015 21,7 24,2 -2,5 23,6 25,5 24,0  

 

Champ : France métropolitaine + DOM (y compris Mayotte) - Public et privé sous contrat (Hors Segpa) 
Source : Bases relais ς bƻǘŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 5ŜǇǇ-MENESR sauf pour la rentrée 2015 où les calculs ont été effectués 
par le Cnesco à partir de la BCP de la Depp-MENESR 
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/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǉǳΩŀǳ ŎƻƭƭŝƎŜΣ ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǇŀǊ ŎƭŀǎǎŜ ƻǳ ǇŀǊ 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ autres établissements, hors éducation prioritaire, 

demeure trop faible pour avoir un impact pédagogique positif véritable. Les recherches menées sur 

la réduction de la taille des classes, synthétisées par le Cnesco pour sa conférence sur le 

Redoublement et le traitement de la difficulté scolaire de janvier 2015 (Cnesco, 2014, Lutter contre 

les difficultés scolaires : le redoublement et ses alternatives ? Synthèse) montre en effet que seule 

une réduction importante de la taille des classes dès le primaire permet une amélioration 

significative des résultats scolaireǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǉǳΩŜƭƭŜ 

soit associée à une adaptation des pratiques pédagogiques. 

{ƛ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŜƴǘǊŜ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ en secteur ordinaire se 

révèle trop faible pour pouvoir améliorer les résultats scolaires dans les contextes défavorisés, les 

ŞƭŝǾŜǎ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀtion prioritaire ne bénéficient pas non plus ŘΩǳƴŜ ŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǉǳŀƴǘ ŀǳȄ 

ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Řƻƴǘ ƛƭǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘΦ 

 

b) Le temps effectif de travail en classe des élèves est moins long en éducation prioritaire 

 

Au collège, le temps de travail « effectif η Ŝƴ ŎƭŀǎǎŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘŜ 

ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ¢![L{ нлмо ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ (Figure 2). Il apparaît que ƭŜ ǘŜƳǇǎ ƳƻȅŜƴ ǉǳΩƛƭǎ 

ŜǎǘƛƳŜƴǘ ŎƻƴǎŀŎǊŜǊ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŎƭƛƳŀǘ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŦŀǾƻǊŀōƭŜΣ ŀǳ ŘŞǘǊƛƳŜƴǘ Řǳ 

temps strictement réservé aux apprentissages des élèves, est plus élevé en éducation prioritaire 

(21 %) que dans les collèges publics hors éducation prioritaire (16 %) et plus encore dans le secteur 

privé (12 ҈ύ όbƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ bϲноΣ Wǳƛƴ нлмпΣ 5ŜǇǇ-MENESR). Dit autrement, sur une année 

ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŘŜ ос ǎŜƳŀƛƴŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ т ǎŜƳŀƛƴŜǎ Ŝǘ ŘŜƳƛŜ ǉǳƛ ƴŜ ǎŜǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎŀŎǊŞŜǎ à 

ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ŝƴ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ6. Si on ajoute le temps consacré à 

ƭΩŀŎŎƻƳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŃŎƘŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜǎ όǊŜƭŜǾŞ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΣ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳǳƭŀƛǊŜǎΣ ŦƛŎƘŜǎ 

ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΧύ ǉǳƛ Ŝǎǘ Ł ǇŜǳ ǇǊŝǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǉǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŜ secteur (environ 8 %), cela correspond, par 

exemple sur un horaire officiel hebdomadaire de français de 4 heures en troisième, à 2h30 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŜŦŦŜŎǘƛŦ Ŝƴ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΣ ŎƻƴǘǊŜ нƘпр ƘƻǊǎ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ оƘ Řŀƴǎ ƭŜ 

privé7. 

                                                           
6 Estimations du Cnesco. 

7 LŘŜƳ όǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ǎŞŀƴŎŜǎ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ рр ƳƛƴǳǘŜǎ ŎƘŀŎǳƴŜύΦ 
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Figure 2 Υ wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ǎŞŀƴŎŜ 
 au collège selon les enseignants (en 2012-2013) 

 
Source : Depp-a9b9{wΦ bƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴϲноΦ Wǳƛƴ нлмп. 

 

c) LΩŀōǎŜƴǘŞƛǎƳŜ ou les exclusions de cours des élèves en éducation prioritaire viennent diminuer plus 

ŜƴŎƻǊŜ ƭŜǳǊ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 

 

¢ŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǉǳΩŜƴ ƭȅŎŞŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭΣ ǾƻƛŜ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ ƭȅŎŞŜ ǉǳƛ 

accueille les publics les plus défavorisŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŜƴŎƻǊŜ 

ǊŞŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƧǳƎŞǎ ǇŜǊǘǳǊōŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ par leur propre 

absentéisme.  

 « LΩŀōǎŜƴǘŞƛǎƳŜ8 était supérieur de 11 points en 2013-2014 (27 % contre 16 %) dans les 

établissements classés Éclair (ÉcoleΣ ŎƻƭƭŝƎŜΣ ƭȅŎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ, ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜύ par 

rapport aux autres établissements. En comparant avec les établissements ruraux non Éclair, la 

différence passe à 16 points, montrant ainsi une propension plus urbaine que rurale à 

ƭΩŀōǎŜƴǘŞƛǎƳŜ » (Cristofoli, 2015).  

Ce phénomène est également plus prononcé en lycée professionnel ǉǳΩŜƴ lycée général et 

technologique : ƭŜ ǘŀǳȄ ƳƻȅŜƴ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŀōǎŜƴǘŞƛǎǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмо-2014 est 11,5 % dans les lycées 

professionnels ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎΩŞƭŝǾŜ ǉǳΩŁ пΣс % dans les lycées généraux et technologiques. De plus, 

ǇŜǳ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ǎƻƴǘ ŞǇŀǊƎƴŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳΩǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜǎ lycées 

généraux et technologiques le sont totalement, avec une prƻǇƻǊǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŀōǎŜƴǘŞƛǎǘŜǎ 

inférieure à 0,5 % (Depp-a9b9{wΣ bƻǘŜ ŘΩƛƴformation N°05 ς Février 2015).  

                                                           
8 ¦ƴ ŞƭŝǾŜ Ŝǎǘ Řƛǘ ŀōǎŜƴǘŞƛǎǘŜ Řŝǎ ǉǳΩƛƭ ŎǳƳǳƭŜ ǉǳŀǘǊŜ ŘŜƳƛ-ƧƻǳǊƴŞŜǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜǎ ƴƻƴ ƧǳǎǘƛŦƛŞŜǎ ǇŀǊ Ƴƻƛǎ όŀǳŎǳƴŜ 
justificŀǘƛƻƴ ƻǳ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƧǳƎŞŜ ƴƻƴ ƭŞƎƛǘƛƳŜ ǇŀǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘύΦ 
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Enfin, sans disposer de données exhaustives, il faut prendre en compte les exclusions temporaires9 

qui semblent concerner davantage les élèves des établissements défavorisés (Debarbieux et Fotinos, 

2010) et qui peuvent représenter des milliers ŘŜ ƧƻǳǊƴŞŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ǊŜœǳŜǎ. Par exemple, 

une étude (Moignard, 2014) réalisée sur 76 collèges de ǘǊƻƛǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ŘΩÎle-de-France (la Seine-

Saint-5ŜƴƛǎΣ ƭΩ9ǎǎƻƴƴŜ Ŝǘ ƭŀ {ŜƛƴŜ-et-Marne) en 2012-2013 estime que 64 000 journées 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŘƛǎǇŜƴǎŞŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ.  

Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴǎ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ όƭŜǎ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳǇǊŝs de la médiatrice ont 

augmentéΣ Ƴŀƛǎ ƭΩǳǎŀƎŜ Řǳ ǊŜŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭǳƛ-ƳşƳŜ Ŝǎǘ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘΣ Ŝǘ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŜs officiels sur 

les exclusions) (Moignard, 2014).  

À ƭΩŀōǎŜƴǘŞƛǎƳŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ŎŜƭǳƛ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŞǇǊƻǳǾŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ 

travail difficiles.  

 

d) Les enseignants sont plus souvent absents en éducation prioritaire 

 
{Ωƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŦƛŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀōǎŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘŜǾŀƴǘ ŞƭŝǾŜǎ10 (IGEN, 2011), 

ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ŎƻƴƎŞǎ ƳŀƭŀŘƛŜ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ Ŝƴ ŎƻƭƭŝƎŜ 

όbƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 5ŜǇǇ нлмр-07) : les enseignants y sont plus nombreux à prendre au moins 

un congé maladie dit ordinaire (51,1 % contre 44,5 % en 2013-2014), mais aussi légèrement plus 

ƴƻƳōǊŜǳȄ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ ǳƴ ŎƻƴƎŞ ŘŜ ƳŀǘŜǊƴƛǘŞ ƻǳ ŘŜ ǇŀǘŜǊƴƛǘŞΦ /ŜŎƛ ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ǳƴŜ 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ Ǉƭǳǎ ƧŜǳƴŜǎΣ Ŝǘ ǇƭŀŎŞŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜ difficiles.  

En éducation prioritaire, en 2013-2014, le nombre moyen de jours de congés cumulés pour raisons 

de santé par enseignant est supérieur à celui calculé hors éducation prioritaire de 3,1 jours pour le 1er 

degré et de 2,1 jours dans le second degré.  

 

e) Les enseignants affectés en éducation prioritaire sont de plus en plus ǎƻǳǾŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞōǳǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƴΩȅ 

restent pas longtemps  

 

Les enseignants intervenant en éducation prioritaire sont moins expérimentés que ceux qui 

interviennent dans les établissements en secteur ordinaire.  

Sur la dernière décennie, le nombre de ces enseignants peu expérimentés (moins de 30 ans) a, de 

Ǉƭǳǎ ǇǊƻƎǊŜǎǎŞ Řŀƴǎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŘŜƎǊŞΣ Ŝƴ 2015, 26,3 % des enseignants 

ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ŀǾŀƛŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ол ŀƴǎΣ contre à peine 21,7 % en 2008.  

La recherche a montré que le sentimeƴǘ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩǳƴ enseignant exerce une 

influence importante sur un grand nombre de variables intervenant dans la réussite des élèves et 

que ce sentiment est associé à son expérience professionnelle. [ΩŜƴǉǳşǘŜ ¢![L{ нлмо ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ŎŜ 

                                                           
9 hƴ ǇŀǊƭŜ ƛŎƛ ŘŜǎ ŜȄŎƭǳǎƛƻƴǎ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ ǎŀƴŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻƴƻƴŎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘŜŦ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ƭŜ 
conseil de discipline, et non des exclusions temporaires des cours, considérées comme des punitions scolaires et relevant 
de la responsabilité des enseignants. 

10 Notamment sur les remplacements des enseignants. 
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lien est particulièrement fort en France pour les enseignants de collège. Affecter de jeunes 

enseignants, à la sortie de leur formation initiale Řŀƴǎ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ŘƻƴŎΣ ǎŀƴǎ 

préjuger de leurs compétences initiales ni de leur motivation, prendre le risque de confier la 

responsabilité de missions complexes à des néo-titulaires, sans expérience professionnelle ou 

presque. La part des enseignants de moins de trente ans affectés dans un établissement relevant de 

ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ : 26,3 % dans le premier 

degré, 20,1 % dans le second degré en éducation prioritaire à la rentrée 2014 (Bilan social 2014-2015 

du MENESR). /Ŝǎ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜǎ ǎΩélevaient à 21,7 % et 22,5 % à la rentrée 2008 (Bilan social 2008-

2009 du MENESR). 

/ŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ŝƴ Ŧŀƛǘ Ł ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŀŦŦŜŎǘŞǎ Ŝƴ 

ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ όƭƛŞŜ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǎŎƻƭŀǊƛǎŞǎ Ŝƴ ŞŘǳŎation prioritaire), qui 

ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ мer degré.  

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƛƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘŞōǳǘŀƴǘǎ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ Ǉŀǎ ǊŜǎǘŜǊ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ 

ǇǊŜƳƛŜǊ ǇƻǎǘŜ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎƻƴŘ ŘŜƎǊŞΣ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜǘŞ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ Ŝƴ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

prioritaire que dans les ŀǳǘǊŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ {ƛ ǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŜȄŜǊŎŜ ŘŜǇǳƛǎ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ 

ŀƴ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƭƭŝƎŜ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΣ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ȅ ŜȄŜǊŎŜ ŘŜǇǳƛǎ о ŀƴǎ ƻǳ ƳƻƛƴǎΣ 

contǊŜ р ŀƴǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ƘƻǊǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΦ (Bilan social 2014-2015 

du MENESR). Des évolutions légèrement positives, apparues très récemment et encore à confirmer, 

pourraient être mises en lien avec la nouvelle politique indemnitaire conduisant à une meilleure 

rémunération des enseignants exerçant en éducation prioritaire entrée en vigueur à la rentrée 2015. 

[Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜǎ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΣ apparaît en régression cette année mais 

reste très élevé : 70 % en 2016 contre 90 % en 2015 (conférence de presse de la rentrée 2016 de la 

ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜύΦ Globalement, malgré ces quelques évolutions très récentes, le fort 

ǘǳǊƴƻǾŜǊ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ƴǳƛǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ 

pédagogique des élèves.  

 

f) Le recours aux enseignants non titulaires est plus fréquent dans les contextes socialement 

défavorisés 

 
Peu expérimentés et peu stabilisés dans leurs équipes pédagogiques, les enseignants qui accueillent 

les élèves les plus défavorisés sont également dans les contextes les plus difficiles plus fréquemment 

ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŜƭǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire sans formation pédagogique initiale.  

Dans le 1er degré, le recours à des enseignants non titulaires reste essentiellement limité à quelques 

académies ƻǴ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ : ainsi, en 2015-2016, sur 1941 postes 

« équivalents temps plein » (ETP) de contractuels, on en décomptait сфн ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŀŘŞƳƛŜ ŘŜ /ǊŞǘŜƛƭΣ 

454 pour Mayotte, 134 pour Versailles et 125 pour la Guyane.  

Dans le second degré, le recours à des non-titulaires (contractuels ou vacataires) intervient pour 

ŀŘŀǇǘŜǊ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǊŜƴǘǊŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ōŜǎoins dans un contexte 

complexe. Le recours aux contractuels varie forǘŜƳŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ όǊŀǇǇƻǊǘ 

/ƴŜǎŎƻ ǎǳǊ ƭΩenseignement professionnel, 2016). En 2013-2014, lŀ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ƴƻƴ 

titulaires est plus grande dans les lycées professionnels, qui accueillent les élèves les plus défavorisés 
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(11,7 %) ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭȅŎŞŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ ό4,9 %) ; les collèges et les 

Segpa font aussi plus appel aux non-titulaires que les lycées généraux et technologiques, et ceci quel 

que soit le domaine disciplinaire.  

9ƴŦƛƴΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴants non titulaires est en augmentation de 2005 à 2014 dans le second 

degré (de 15 396 à 25 988) Υ ƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ dans certaines disciplines y contribue 

certainement, mais les publics réputés difficiles (quartiers populaires, voie professionnelle, filière de 

relégation comme les Segpa) ŘŞǘƻǳǊƴŜƴǘ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘƻƴŎ bénéficient moins 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ǉǳŀƭƛŦƛŞǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎΦ 

 

g) Des inégalités sociales dŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ 

 

Résumé 

Les analyses internationales quantitatives (PISA), Řƻƴǘ ƴƻǳǎ ǾŜǊǊƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ǇŀǊǘƛŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 

sont confirmées par les recherches nationales (qualitatives), montrent que les élèves défavorisés 

bénéficient moins des pédagogies les plus efficaces que leurs pairs favorisés. Confrontés à des 

contextes qui concentrent les difficultés scolaires, les enseignants, faute de formation continue 

poussée et adaptée au traitement de la difficulté scolaire, mettent en place moins souvent des 

méthodes pédagogiques ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ł ƭΩŞƭŝǾŜ ŘΩŀŘƻpter une posture réflexive sur ses apprentissages 

et de recourir à certaines stratégies complexes de raisonnement, comme par exemple les stratégies 

de contrôle ou de métacognition qui visent à apprendre à apprendre. Après la Corée et le Portugal, 

en 2012, la France est lŜ Ǉŀȅǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩh/59 Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ 

ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ [Ŝǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ƳŜƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ 

conférence de consensus sur la numération au primaire (Cnesco, 2015) convergent avec ces résultats  

[ΩŜƴǉǳşǘŜ tL{! ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ des enseignants à 

ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ 

Des résultats de PISA 2009 (OCDE, 2011) montrent, ainsi, que les stratégƛŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ 

ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ όŘŞŎƭŀǊŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ǘŜƭƭŜǎύ ƴŜ ǎƻƴǘ ǇŀǎΣ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ 

sociale des élèves : les méthodes les moins complexes, fondées sur la mémorisation, sont présentes 

chez presque tous les élèveǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭƭŜǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 

surtout de contrôle (voir encadré ci-dessous) ǎƻƴǘ ǘǊŝǎ ƛƴŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ 

selon leur milieu socio-culturel.  

PISA 2009 a interrogé les élèves sur leurs habitudŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ : parmi une liste de stratégies 

ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ indiquent la ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƛƭǎ ƭŀ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƻƴ 

ƭŜǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ ǎΩƛƭǎ ǊŜƭƛǎŜƴǘ ƭŜ ǘŜȄǘŜ tant de fois ǉǳΩƛƭǎ ŀǊǊƛǾŜƴǘ Ł ƭŜ ǊŞŎƛǘŜǊ ǇŀǊ ŎǆǳǊΣ ǎΩƛƭǎ ŜǎǎŀȅŜƴt de 

ŦŀƛǊŜ ƭŜ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ŘŞƧŁ ŀǇǇǊƛǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎΣ ƻǳ 

ŜƴŎƻǊŜ ǎΩƛƭǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ ǇŀǊ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ŜȄŀŎǘŜƳŜƴǘ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ōŜǎƻƛƴ ŘΩŀǇǇǊŜƴŘǊŜΦ /Ŝǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ 

ont été rassemblées dans trois groupes : 

Á Les stratégies de mémorisation : elles consistent à mémoriser précisément un texte et à le 

ǊŜƭƛǊŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŦƻƛǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ōŀǎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΦ 
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Á [Ŝǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ : elles consistent à faire le lien entre les nouvelles informations 

ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜȄǘŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΣ ƛǎǎǳŜǎ ƻǳ ƴƻƴ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ǎŎƻƭŀƛǊŜΦ /Ŝ 

groupe rassemble des stratégies permettant de parvenir à une compréhension approfondie. 

Á Les stratégies de contrôle : elles consistent à définir des objectifs préciǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΣ Ł 

ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎΣ Ŝǘ Ł ǎΩŀǳǘƻŞǾŀƭǳŜǊΦ /Ŝ ƎǊƻǳǇŜ ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ƭŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ 

ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎΦ 

 

 

 

 

Un indice a été calculé pour chacun de ces groupes. Plus les élèves déclarent utiliser des stratégies 

ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƎǊƻǳǇŜΣ Ǉƭǳǎ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ǇƻǳǊ ŎŜ ƎǊƻǳǇŜ Ŝǎǘ Şƭevé. [ŀ CǊŀƴŎŜ ǎΩŀǾŝǊŜ ŦŀƛǊŜ ǇŀǊǘƛŜ 

ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59Σ ŀǇǊŝǎ ƭŀ /ƻǊŞŜ Ŝǘ ƭŜ tƻǊǘǳƎŀƭΣ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ 

complexes entre élèves socialement favorisés et défavorisés est le plus important (Figure 3). 
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Figure 3 : Inégalités socio-économiques dans le recours à des stratégies de contrôle 

 
Source : Résultats du PISA 2009 : Apprendre à apprendre ς Volume III. Graphique réalisé par le Cnesco. 

Note de lecture Υ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŜ 

15 ans, entre les 25 ҈ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ǎƻŎƛŀƭ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ό{9{/ύ Ŏŀƭculé par PISA et les 

25 % les plus défavorisés.  

 

tL{! ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ Ŝƴ ƻǳǘǊŜ Ł ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǇƻǳǊ ǊŞǎƻǳŘǊŜ 

ǳƴŜ ǘŃŎƘŜΦ [ΩŞǘǳŘŜ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ : comprendre et se 

ǊŜƳŞƳƻǊŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜȄǘŜ ; résuƳŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜȄǘŜΦ 

/ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ, un indice a été calculé pour chacune des deux capacités 

mentionnées. Plus cet indice Ŝǎǘ ŞƭŜǾŞΣ Ǉƭǳǎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƭŝǾŜ Ł ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜǎ 

stratégies à adopter pour résoudre la tâche en question est élevée. Là encore, [ŀ CǊŀƴŎŜ ǎΩŀǾŝǊŜ faire 

ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/5E dans lesquels ƭΩŞŎŀǊǘ entre élèves socialement favorisés et défavorisés est 

le plus important (Figure 4). 

 

Figure 4 : Inégalités socio-économiques dans la capacité à identifier la meilleure stratégie pour 

comprendre un texte 

 
Source : Résultats du PISA 2009 : Apprendre à apprendre ς Volume III. Graphique réalisé par le Cnesco. 

Lecture : ce graphique représente les différŜƴŎŜǎ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƳŞƳƻǊŀǘƛƻƴ 

entre les 25 ҈ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ǎƻŎƛŀƭ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ culturel (SESC) calculé par 

PISA et les 25 % les plus défavorisés.  
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De même, en mathématiques, les élèves des milieux les plus modestes sont confrontés aux 

ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƭŜǎ Ƴƻƛƴǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎΦ [ŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀ ŀƛƴǎƛ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǉǳΩǳƴŜ part 

importante, Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŀǳȄ ŞƭŝǾŜǎ, de « mathématiques formelles » (algèbre, 

géométrie), par opposition aux mathématiques de la vie courante, ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ǳƴ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ 

de conceptualisation et de performance globale dans cette discipline. PISA montre que la France est 

l'un des pays qui accordent le plus de part aux « mathématiques formelles » (comme le Japon, la 

Corée ou la Pologne). Pour autant, en FrancŜΣ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ł ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩenseignement est 

très marquée socialement. Les élèves les plus défavorisés déclarent être moins exposés à 

ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ « mathématiques formelles » que les élèves favorisés. Cette différence de 

ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59 (Figure 5).  

Exemple de mathématiques formelles :  

« Résoudre 2x + 3 = 7 »  

Exemple de mathématiques de la vie courante :  

« Hugo a acheté une télévision et un lit. La télévision coûte олл ϵ Ƴŀƛǎ IǳƎƻ ƻōǘƛŜƴǘ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ 

de 10 ҈Φ [Ŝ ƭƛǘ ŎƻǶǘŜ мнл ϵΦ Hugo ǇŀȅŜ нл ϵ ǇƻǳǊ ƭŀ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴΦ /ƻƳōƛŜƴ Hugo a-t-il dépensé au total? » 

 

Figure 5 : Écart d'exposition des élèves aux mathématiques formelles 

expliqué par leur position sociale 

 
Source : OCDE, 2012 

/ƻƴŦǊƻƴǘŞǎ Ł ǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ όǘŜƳǇǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘǎΣ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ 

moins expérimentés, méthodes pédagogiques moins efficaces pour la construction sur le long terme 

ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎΧύΣ les élèves les plus défavorisés socialement sont aussi intégrés dans 

ŘŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Ƴƻƛƴǎ ǇƻǊǘŜǳǊǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀpprentissage car marqués par de fortes 

ségrégations ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƭƛƳŀǘǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ŘŞƎǊŀŘŞǎΦ 
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2) Des environnements scolaires peu porteurs pour les apprentissages des 

élèves défavorisés 

 

 

Résumé 

Les contextes fortement ségrégués socialement et scolairement des établissements français ne 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǇƻǊǘŜǳǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞΣ ƴƛ ŘŜs 

situations de travail favorables pour les enseignants ou bénéfiques en termes de climat scolaire. 

Or, en France, ces phénomènes de ségrégation sociale, scolaire et - plus tabous - de séparatisme 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǎƻƴǘ Ǉǳƛǎǎŀƴǘǎ ό/ƴŜǎŎƻΣ нлмрύΦ 5ŜǇǳƛǎ нлллΣ ƳŀƭƎǊŞ la timide politique de mixité 

ǎƻŎƛŀƭŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀǎǎƻǳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ όнллтύΣ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ11 suggèrent une 

ǎǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ŜƴǘǊŜ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ tL{! ƻǳ ǎǳǊ 

les données administratives nationales. La ségrégation scolaire semble avoir évolué de façon plus 

erratique : on assiste depuis le milieu de la décennie 2000 à une stabilisation, voire à une baisse, en 

fin de scolarité obligatoire, selon les données et les indicateurs utilisés, alors que la première moitié 

des années 2000 se caractérisait plutôt par une hausse de la ségrégation scolaire des élèves en 

France (telle que mesurée par les enquêtes PISA).  

9ƴŦƛƴΣ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ Ł ƭΩǆǳǾǊŜ ŀǳ ǎŜƴǎ ƻǴ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

immigrée ne seraient pas répartis de manière homogène entre les différents établissements. À partir 

des données PISA des élèves scolarisés en collège (donc ayant au moins une année de retard), Baye 

et Monseur (Cnesco, 2016) ont tenté de mesurer ce phénomène au niveau des collèges. Ils observent 

une tendance à la hausse de ce type de ségrégation entre les études PISA 2000 et PISA 2012. Si ces 

analyses sont limitées dans leur objet (puisque centrées sur les collèges et sur des élèves qui ont le 

plus souvent déjà redoublé), elles pourraient mettre en évidence une possible accélération de la 

ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǉǳŀƴŘ ƛƭǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ǉǳƛ 

devra être davantage analysé pour être confirmé. 

Les contextes ségrégués ne sont pas bénéfiques en termes de climat scolaire (Depp, 2016). Un tiers 

ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘƛǎŜƴǘ ǎŜ ǎŜƴǘƛǊ Ŝƴ ƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƭƭŝƎŜ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ŎƻƴǘǊŜ ǳƴ 

quart dans les autres établissements. Les enquêtes PISA montrent que sur la dernière décennie les 

élèves de 15 ans sont confrontés à une dégradation du climat scolaire dans leurs établissements et 

tout particulièrement les élèves des milieux sociaux les plus modestes. 

Les enseignants accueillant les élèves les plus défavorisés subissent aussi des conditions de travail 

dégradées. Par exemple, selon une enquête nationale de Debarbieux et Fotinos (2012), les 

enseignants du premier degré Řŀƴǎ ƭΩŞducation prioritaire subissent davantage les effets négatifs de 

ces contextes scolaires dégradés, pour tous les types de victimation dans un rapport moyen de 1 à 2 : 

« Pour la violence verbale : 17,2 % des personnels sont insultés 3 fois et plus Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ [2010-

2011] ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ vs 9,7 % dans les autres établissements, 9,2 % ont subi 

des bousculades vs 4,7 % par ailleurs, 5 % ont été frappés vs 3 %, 18 % ont été volés vs 11 %.... ».  

                                                           
11 On se base ici sur les contributions de Baye et Monseur (Cnesco, 2016) et Felouzis et al. (Cnesco, 2016) en complément 
de celle de Ly et Riegert (Cnesco, 2016). 
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a) Ségrégation sociale, ségrégation scolaire
12

 : un contexte handicapant pour les élèves les plus 

défavorisés qui se poursuit 

 

Les recherches internationales mettent en évidence les effets très négatifs de la ségrégation sur les 

apprentissages des élèves en difficulté (Rompré, Cnesco, 2015). [ΩŀōǎŜƴŎŜ de mixité sociale est aussi 

particulièrement nocive pour le climat scolaire et la ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳǘǳǊǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ 

issus de milieux socialement défavorisés ou plus aisés. La ségrégation sociale est associée à des 

attitudes moins citoyennes, moins tolérantes, des capacités de communication et de délibération 

moins approfƻƴŘƛŜǎΣ ǳƴŜ ŘŞŦƛŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜΧ  

hǊΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩŀ ŘŞƧŁ ƳƻƴǘǊŞ ƭŜ /ƴŜǎŎƻ όнлмрύΣ ƭa ségrégation au sein des établissements secondaires 

français est un phénomène puissant, et ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ ŀ Řǳ ζ collège unique η ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀ 

ƳşƳŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜ ǎŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ƻǳ ǎƻƴ ǇǊƻǇǊŜ ƴƛǾŜŀǳ ǎŎƻƭŀƛǊŜΦ !ƛƴǎƛ ǳƴ ŞƭŝǾŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

sociale très favorisée a dans son établissement presque deux fois plus de camarades appartenant aux 

ƳşƳŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǉǳŜ ƭǳƛ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ moyenne ou populaire. La ségrégation 

sociale et scolaire se cristallise sur certains territoires, dans certains établissements. Il existe des 

ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ŘŜ ζ ƎƘŜǘǘƻǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ηΣ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ƻǴ ƛƭǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ŘŜǎ 

élèves très dŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜƳŜƴǘΦ !ƛƴǎƛ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ŞƭŝǾŜ ǎǳǊ ŘƛȄ όмн %) fréquentent 

ǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ ŘŜǳȄ ǘƛŜǊǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƳƛƭƛŜǳȄ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ǘǊŝǎ ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ 

όƻǳǾǊƛŜǊǎΣ ŎƘƾƳŜǳǊǎ ƻǳ ƛƴŀŎǘƛŦǎύΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩƛƭǎ ǾƛǾŜƴǘ ŀǳ ǉǳƻǘƛŘien dans des établissements 

presque exclusivement défavorisés. De façon générale, les élèves issus de milieux très aisés, souvent 

ōƻƴǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ǎƻƴǘ ǉǳŀǎƛƳŜƴǘ ŀōǎŜƴǘǎ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ !ƛƴǎƛΣ мл % des 

élèves de 3e ont moins de 5 ҈ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǘǊŝǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ƴƛǾŜŀǳ 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΦ Lƭǎ ŎƾǘƻƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ с ҈ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ нр % 

qui obtiennent les meilleurs résultats au brevet. À ƭΩŀǳǘǊŜ ōƻǳǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƭΩentre-soi 

apparaît aussi de mise dans les milieux très aisés : 5 % des élèves de 3e sont dans des établissements 

qui accueillent au moins 60 % de PCS très favorisées et 43 ҈ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ нр % meilleurs élèves 

au brevet. De fait, un élève issu de milieu favorisé aura dans sa classe en moyenne deux fois plus 

ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǉǳΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ŞƭŝǾŜΦ 5Ŝ ƭŀ ƳşƳŜ ƳŀƴƛŝǊŜΣ ǳƴ ōƻƴ ŞƭŝǾŜ ŀǳǊŀ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ōƻƴǎ 

élèves daƴǎ ǎŀ ŎƭŀǎǎŜ ǉǳΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ŞƭŝǾŜΦ 

En fait, dŜǳȄ ƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ Ł ƭΩǆǳǾǊŜΦ 5ΩŀōƻǊŘΣ ǳƴŜ ƭƻƎƛǉǳe de ségrégation inter-établissements : les 

établissements accueillent des publics qui sont socialement et scolairement différents, ce qui traduit 

notamment la ségrégation résidentielle. Ensuite une logique de ségrégation intra-établissements : au 

ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ǳƴŜ ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ǇŜǳǘ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊΦ Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ 

ŘΩŀǾƻƛǊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ǎΩŀǊǊşǘŜǊ Ł ƭŀ ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ Şǘŀōƭƛssements. La 

contribution de Ly et Riegert (Cnesco, 2016) étudie de manière approfondie la ségrégation intra-

ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǎŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎΦ /ΩŜǎǘ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ƭƻƎƛǉǳŜǎ ǉǳŜ ǊŞǎǳƭǘŜ ƭŀ ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ 

totale. 

5ŜǇǳƛǎ нлллΣ ƳŀƭƎǊŞ ƭŀ ǘƛƳƛŘŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƳƛȄƛǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀǎǎƻǳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ 

scolaire (2007), les données13 suggèrent une stabilité de la ségrégation sociale entre établissements, 

ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ tL{! ƻǳ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎΦ tƻǳǊ ƭŀ 

                                                           
12 [ΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŎŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ [ȅ et Riegert (Cnesco, 2016). 

13 On se base ici sur les contributions de Baye et Monseur (Cnesco, 2016) et Felouzis et al. (Cnesco, 2016) en complément 
de celle de Ly et Riegert (Cnesco, 2016). 



34 
 

ségrégation scolaire, on assiste depuis 10 ans à une stabilisation, voire à une baisse, en fin de 

scolarité obligatoire, selon les données et les indicateurs utilisés, alors que la première moitié des 

années 2000 se caractérisait plutôt par une hausse de la ségrégation scolaire des élèves en France 

(telle que mesurée par les enquêtes PISA, pour les élèves des collèges de 15 ans). Ces dernières 

ŘƻƴƴŞŜǎ ƴŜ ƴƻǳǎ ǊŞǾŝƭŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ŝǘ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜǎ 

ŀǾŜŎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎΦ hƴ ƴƻǘŜǊŀ ǉǳŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ ŀ Ŧŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řŀƴǎ ƭΩenquête 

PISA de ne pas rendre publiques les données relatives à la situation de ces établissements scolaires, 

ƭΩŃƎŜ ŘŜ мр ŀƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƻƛǘ ǎŎƻƭŀǊƛǎŞǎ ŀǳ ƭȅŎŞŜΣ ǎƻƛǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ǇƻǳǊ 

les élèves ayant déjà redoublé (ou scolarisés tardivement en France).  

Enfin, un processus de ségrégation ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ pourraiǘ şǘǊŜ Ł ƭΩǆǳǾǊŜ ŀǳ ǎŜƴǎ ƻǴ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƛƳƳƛƎǊŞŜ ƴŜ ǎŜǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƘƻƳƻƎŝƴŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

établissements. À partir des données PISA des élèves scolarisés en collège (donc ayant au moins une 

année de retard), Baye et Monseur (Cnesco, 2016) ont tenté de mesurer ce phénomène sur les 

collèges. Ils observent une tendance à la hausse de ce type de ségrégation entre les études PISA 2000 

et PISA 2012. Si ces analyses sont limitées (puisque centrées sur les collèges et les élèves ayant déjà 

redoublé), elles mettent en évidence une accélération de la ségrégation des élèves issus de 

ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǉǳŀƴŘ ƛƭǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭté scolaire. 

/Ŝǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǎŀƴǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ 

scolaire des établissements qui les accueillent. 

 

b) Un climat scolaire plus difficile dans les établissements les plus défavorisés 

 
En France, en 2013, les élèves ont un avis très positif sur le climat de leur collège : 93 % déclarent 

ōƛŜƴ ǎΩȅ ǎŜƴǘƛǊΦ [ΩƻǇƛƴƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎŜ ŘŞƎǊŀŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǎŎƻƭŀǊƛǘŞ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ 

ŀǎǇŜŎǘǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ όƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀǇǇǊŜƴƴŜ ōƛŜƴ ŀǳ ŎƻƭƭŝƎe, par exemple), alors que le sentiment 

ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ǎΩŀŎŎǊƻƞǘ όw9w{Σ нлм6). Le climat scolaire est considéré 

comme Ƴƻƛƴǎ ōƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ 

avec un écart ŀǎǎŜȊ ŦŀƛōƭŜΣ Ƴŀƛǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦΦ [Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

prioritaire sont ainsi 87 % à déclarer bien apprendre dans leur collège, soit presque 5 points de moins 

que dans les autres établissements ; mais ils sont un tiers à avoir ǳƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ 

leur collège contre un quart pour les autres établissements. 

Les relations élèves/enseignants apparaissent aussi différenciées selon le niveau scolaire des élèves, 

et donc leur milieu social, les deux étant fortement corrélés. Certes ce relationnel, interrogé dans les 

questionnaires élèves des enquêtes PISA, sΩŜǎǘ amélioré pour tous les élèves entre 2000 et 2009 

(Goussé et Ledonné, Cnesco, 2016)Φ aŀƛǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ǇǊƻƎǊŜǎǎŀƛǘ ǘǊŝǎ ǎŜƴǎƛōƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƭŜǎ 

plus avancés scolairement, cette amélioration est bien moins flagrante pour les élèves en difficulté 

(Tableau 3). 
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Tableau 3 : ÉǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ όŜƴ ҈ύ ŜǎǘƛƳŀƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǘǊŀƛǘŞǎ équitablement 

par leurs enseignants  

 

 
PISA 2000 PISA 2009 

Parmi tous les élèves 70,8 88,0 

Parmi les 25 % des élèves ayant 
les scores les plus faibles 

71,4 76,7 

Parmi les 25 % des élèves ayant 
les scores les plus élevés 

69,4 92,9 

Source : Goussé et Ledonné, Cnesco, 2016 

Du côté des enseignants, une enquête nationale de Debarbieux et Fotinos (2012) dans le premier 

ŘŜƎǊŞ ǊŞǾŞƭŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘΩŜȄŜǊŎŜǊ Ŝƴ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŀƎƎǊŀǾŀƴǘ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 

types de victimation dans un rapport moyen de 1 à 2 : « Pour la violence verbale : 17,2 % des 

personnels sont insultés 3 fois et plus Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ [2010-2011] ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ 

vs 9,7 % dans les autres établissements, 9,2 % ont subi des bousculades vs 4,7 % par ailleurs, 5 % ont 

été frappés vs 3 %, 18 % ont été volés vs 11 % ΦΦΦ [ΩŜŦŦŜǘ ŎǳƳǳƭŀǘƛŦ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇǳƛǎǉǳŜ моΣс % 

(contre 7,3 %) des personnels exerçant en éducation prioritaire sont soumis à une victimation 

répétée. η 5ŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎƻƴŘ ŘŜƎǊŞΣ ŎŜǳȄ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǎƻƴǘ п Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ nombreux que leurs 

collègues exerçant dans des établissements hors éducation prioritaire à déclarer des victimations 

(Depp, 2013). 

.ŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳent, dans des contextes ségrégués, les élèves 

défavorisés ont moins participé au développement récent des cours particuliers que leurs pairs 

favorisés, sans que nos analyses puissent montrer un effet puissant des cours sur les compétences ou 

les carrières scolaires. 

 

3)  Les compl®ments ¨ lôenseignement de lô®cole : cours privés, activités extra-

scolaires et travail personnel à la maison 

 

Résumé 

Les analyses ont porté Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǎǳǊ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ ŎƛǊŎƻƴǎŎǊƛǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ Ǉŀȅŀƴǘǎ όŁ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ 

françaises) et sur celui plus large des cours extra-scolaires qui inclut également des activités de 

soutien gratuitesΣ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ŎƻƳƳŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ƭŜǎ ŘƛǎǇŜƴǎŜǊ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ƻǳ 

des collectivités territoriales (travaux réalisés à partir des données internationales de PISA). Elles ont 

inclus également une analyse du travail personnel à la maison. 

Les données françaises montrent que les cours privés payants sont marqués socialement : à 

caractéristiques comparables (scolaires, sociales, familiales, environnementales, économiques, 

culturelles), un élève dont la personne de référence est cadre a 1,5 fois plus de chances de prendre 

ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ Řƻƴǘ la personne de référence est employé(e). 
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[ŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ƳƻƴǘǊŜ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ŦƻǊǘ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ 

particuliers, certainement Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŀƳōƛǘƛŜǳȄ de mobilité sociale ǉǳƛ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƭŜΦ 

Ainsi, lŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴt ceux issus des communautés asiatique ou 

maghrébine, ont davantage recours aux cours particuliers que les élèves natifs, à catégorie 

socioprofessionnelle comparable. 

Les données internationales de PISA montrent, elles, ǉǳΩŜn France, les cours extra-scolaires sont eux 

beaucoup moins marqués socialement. A la fois payants et gratuiǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ǉǳƛ ƭŜǎ 

ŘƛǎǇŜƴǎŜΣ ƛƭǎ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜƴǘ Ł ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ plus hétérogène socialement.  

Les données de PISA montrent aussi que la durée du travail personnel à la maison effectué par les 

élèves, devoirs ou autres tâches données par les enseignants, est lui au contraire marqué 

ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59Φ 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ ŀǳǎǎƛ ƛƴŎƭǳǊŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ 

qui peuvent bénéficier à certaines catégorƛŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎΣ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ ƴΩŞǘŀƴǘ 

pas anecdotique dans le secondaire. 5ΩŀǇǊŝǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ DŀƭƛƴƛŞ et Heim (Cnesco, 2016) 

utilisant les données françaises du panel de la Depp 2007 (élèves entrant en sixième en 2007 et en 

troisième en 2011), un élève sur dix prend des cours privés en sixième et un sur cinq en troisième. 

Les cours privés ont souvent deux fonctions pour les parents : remédier à un niveau scolaire 

insuffisant, ou perfectionner les connaissances des élèves. Alors, quels sont ces élèves qui ont 

recours à des cours de soutien scolaires payants ? Quels sont leurs profils ?  

Plusieurs facteurs influent sur la probabilité de prendre un tel cours pour un élève, et notamment ses 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎΦ [Ŝ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŎŜ ŘΩŀǳǘŀƴǘ 

plus que la politique fiscale a bénéficié en priorité aux familles les plus favorisées. Ainsi, les enfants 

dont la personne de référence est artisan, commerçant ou cadre ont plus de chance de suivre des 

ŎƻǳǊǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩŜƳǇƭƻȅŞǎ ; les enfants de ŎƘŜŦǎ ŘΩŜƴǘǊeprise et professions libérales sont trois 

fois plus nombreux à suivre des cours que ŎŜǳȄ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊǎ ƴƻƴ ǉǳŀƭƛŦƛŞǎ. Le statut économique des 

parents et leur niveau de revenu sont aussi associés au recours au cours privé. Un élève dont le père 

Ŝǎǘ ŀǳ ŎƘƾƳŀƎŜ ŀ ǳƴŜ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ Řƻƴǘ ƭŜ ǇŝǊŜ 

est en emploi en 2011, à PCS donnée.  

[ΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘoire des parents est aussi en lien avec les cours particuliers, dans un sens plus 

inattendu. À PCS et notes scolaires identiques, les enfants ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǇǊŜƴƴŜƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ 

de cours que les élèves dont les parents sont tous les deux nés en France : parmi les plus enclins à le 

faire, les élèves ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀǎƛŀǘƛǉǳŜ (avec une probabilité 2,8 fois plus élevée que les élèves natifs et 

ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ (avec une probabilité 2 fois plus élevée). Au-delà du milieu familial, 

le secteur - public ou privé - ŘŜ ǊŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘ ŀǳǎǎƛ Υ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ 

ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛǾŞǎ ǎǳƛǾŜƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ  

Les données sur les cours privés sont rares et imprécises, pŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƳŀǊŎƘŞ 

principalement non-déclaré (55 % à 65 % du marché apprécié ne sont pas officiels). Quelques 

ŜƴǉǳşǘŜǎ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƳŀǊŎƘŞΣ ǉǳƛ ŘŜƳŜǳǊŜ ǎǘŀōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ 

ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎΦ [ΩLƴǎŜŜ ŜǎǘƛƳŜ ǉǳΩŜƴ мффнΣ му҈ ŘŜǎ ŎƻƭƭŞƎƛŜƴǎ Ŝǘ ƭȅŎŞŜƴǎ ǇǊŜƴƴŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ 
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privés (Insee, 1992, in Glasman14, 2004). En 2004, Rosenwald évalue à 13 ҈ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ 

prenant des cours de soutien au collège (Rosenwald, 200415). Galinié et Heim (2016, Cnesco) 

évaluent ǉǳΩŜƴǘǊŜ мл % et 15 % des élèves prennent des cours privés durant au moins une année 

scolaire au collège entre 2008 et 2011. Ces chiffres semblent donc relativement stables depuis 

20 ans. 

[ΩŜƴǉǳşǘŜ tL{! нлмнΣ Řƻƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘs sont résumés dans le tableau 4, montre que les élèves 

ŦǊŀƴœŀƛǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŜȄǘǊŀǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59 Ŝǘ 

ŘŜ ǎŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΦ [Ωh/59 entend par cours extrascolaires des cours qui sont « soit de soutien (ou de 

« rattrapage »), soit de perfectionnement. Ils peuvent être individuels ou collectifs et peuvent être 

dispensés, selon les cas, par des professeurs particuliers, des enseignants ou autres professionnels. 

Ces cours peuvent être financés par les pouvoirs publics ou par les élèves et leur famille. » (Regards 

ǎǳǊ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ h/59Σ нлммύΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ ŘƻƴƴŞŜ ǇŀǊ 

Galinié et Heim (2016, Cnesco). Ces cours extra-scolaires incluent donc des cours particuliers privés 

mais aussi des activités de soutien gratuiteǎΣ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ŎƻƳƳŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ƭŜǎ ŘƛǎǇŜƴǎŜǊ Ŝƴ 

France des associations ou des collectivités territoriales. [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƭΩh/59 ƳƻƴǘǊŜƴt que, pour la 

France, ces cours extra-scolaires sont faiblement marqués socialement.  

Tableau 4 : PŀǊǘ ŘΩŞƭŝǾŜǎ de 15 ans suivant des cours extra scolaires 
 Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩh/59 Ŝƴ нлмн 

 
Part des élèves 

suivant des cours 
extrascolaires en 2012 

aƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩh/59 
en 2012 

Rang de la France parmi les pays 
ŘŜ ƭΩh/59 Ŝǘ les partenaires de 
ƭΩh/59 ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ Ł ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

PISA 2012 (65 pays) 

Mathématiques 35,6 % 37,9 % 46e 

[ŀƴƎǳŜ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 27,9 % 27,4 % 32e 

Sciences 26,3 % 26,4 % 40e 

Autres matières 30,6 % 36,6 % 47e 
Source : PISA 2012, OCDE, Tableau IV.3.25 

 
Les données PISA 2012 montrent également que le temps passé à effectuer du travail personnel à la 
maison par les élèves de 15 ans, devoirs ou autres tâches données par les enseignants, est en France 
marqué socialement. Cette forte association entre le travail scolaire à la maison et le milieu social 
ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59Σ Ŝt plus encore que 
Řŀƴǎ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀ CƛƴƭŀƴŘŜΣ ƭŜ 5ŀƴŜƳŀǊƪ ƻǳ ƭŀ 
Suisse.  
 

4) En conclusion : des effets de cumul pour les élèves défavorisés 

 

/Ŝǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ 

ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ όǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ composition des 

étabƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ ŎƭƛƳŀǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜΧύ ǎŜ ŎǳƳǳƭŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜǎ 

particulièrement peu favorables pour les élèves socialement défavorisés. Regroupés le plus souvent 

                                                           
14 [Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ 5ƻƳƛƴƛǉǳŜ DƭŀǎƳŀƴ Ŝǘ [ŜǎƭƛŜ .ŜǎǎƻƴΣ N° 15, Décembre 2004, 
wŀǇǇƻǊǘ Şǘŀōƭƛ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Řǳ Iŀǳǘ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ 

15 Les aides aux devoirs en dehors de la classe, F. Rosenwald, NƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ лс-04, février 2004 
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dans certains établissements « ghettos », du fait de phénomènes forts de ségrégations sociale, 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ŎŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ŜȄŎƭǳǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎΣ ǎŜ ǾƻƛŜƴǘ ƻŦŦǊƛǊ ŘŜǎ 

ǘŜƳǇǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘǎΣ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ƴƻƛƴǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎΣ ǇŀǊ ǳƴ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ 

moins expérimenté et surtout moins stabilisé dans les établissements. Les compléments aux 

ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ŜȄǘǊŀ-scolaires, viennent renforcer ces différences, 

surtout en ce qui concerne le travail personnel à la maison. 

Sur certaines dimensions qui ont pu être documentées dans ce rapport, les conditions 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ǎŜ ŘŞƎǊŀŘŜǊ Ŝǘ ǎΩŞƭƻƛƎƴŜǊ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 

pairs favorisés sur les deux dernières décennies. Ainsi, dans ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΣ ƭŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ 

apparaissent de moins en moins expérimentés et de moins en moins titulaires (donc au moins 

formés en formation initialeΧύΦ Les élèves défavorisés sont confrontés à un climat scolaire qui se 

dégrade plus rapidement que celui dans lequel vivent leur pairs plus favorisés. Ces inégalités de 

traitement vont impacter les acquis scolaires des élèves et se traduire par des disparités de 

ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜs sociale et migratoire qui se creusent tout au long de la scolarité. 

 

B. Un creusement des inégalités des acquis des élèves  

 

Résumé 
 
Au-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩŀƎƎǊŀǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŞƧŁ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǇŀǊ 

ƭΩŜƴǉǳşǘŜ tL{! ŘŜ ƭΩh/59Σ le Cnesco a souhaité conduire de nouvelles analyses pour bâtir un 

ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎƻƭƛŘŜ ǎǳǊ ŎŜ ǎǳƧŜǘ ŎŜƴǘǊŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ŎŜƭǳƛ ŦƻǊǘ ŘŞōŀǘǘǳ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘŜ 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΦ 

En ce qui concerne les inégalités sociales, de nouvelles analyses des données PISA des cycles 2000 à 

2012 et des résultats des évaluations nationales réalisées pour le Cnesco (Rocher, 2016 ; Monseur et 

.ŀȅŜΣ нлмсύ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜ bilan français et de mettre en évidence un ensemble de 

phénomènes encore peu observés : 

Á ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ 

ŘŜǇǳƛǎ нллл ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŘŞǘŞǊƛƻǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŀōǎƻƭǳ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řǳ ǇŀȅǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ 

ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉŀȅǎ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŀƛŜƴǘ Ŝƴ нллл ŘŜ Ŧortes inégalités (Allemagne, Suisse,, 

Etats-UnisΧ) ou une évolution négative moins marquée ; 

Á lŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ ƳŜƴŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлмр ŎƻƴŦƛǊƳŜƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ŜƴǉǳşǘŜǎ tL{!, quant à 

ƭΩŀƎƎǊŀǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ due à un net affaissement des 

compétences des élèves dans les établissements les plus défavorisés ; 

Á plus que le niveau de revenu des parentsΣ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŎŀǇƛǘŀƭ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ 

la différence en termes de résultats (statistiquement il est plus associé aux performances 

scolaires) ; 

Á ǎƛ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎŜ ǎƻƴǘ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ 

résultats des élèves des milieux les plus défavorisés se sont dégradés, mais aussi parce que, plus 

récemment, les élèves favorisés ont vu leurs compétences progresser ; ce dernier phénomène, 
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Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ tL{! нлмн doit être encore 

confirmé par les prochains cycles de PISA ; 

Á ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŀǇǇŀǊŀƞǘ Řŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ 

Ŝǘ ǎΩŀŎŎŜƴǘǳŜ ŀǳ ŎƻƭƭŝƎŜ ; ce constat ne varie pas depuis le début des années 2000. 

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜǎΣ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ tL{! Ŝǘ ŘŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀǳȄ ŘŜ 

panels français ŘΩŞƭŝǾŜǎ ƻǇŞǊŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ /ƴŜǎŎƻ όLŎƘƻǳΣ нлмс ; Brinbaum, Farges et Tenret, 2016) 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇǊŞŎƛǎ : 

Á ǎƛ ƻƴ ǎΩŜƴ ǘƛŜƴǘ Ł ŘŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛǾŜǎΣ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǎŎƻƭŀǊƛǘŞ 

obligatoire des élèǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǎŜ ǎƻƴǘ ŘŞƎǊŀŘŞŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŞŎŜƴƴƛŜ ; 

Á une fois contrôlés les effets des caractéristiques sociales et familiales des élèves, on constate que 

cet écart tient principalement à une origine sociale défavorisée (ressources et ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

limités) ; cette asymétrie du déterminisme social en fonction du statut par rapport à 

ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŀǎǎŜȊ ǎƛƴƎǳƭƛŝǊŜ όŜƭƭŜ ǎΩƻōǎŜǊǾŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ .ŜƭƎƛǉǳŜΣ Ŝǘ 

dans une moindre mesure aux Pays-Bas et au Danemark) ; cependant, cette seule explication 

socio-économique du « handicap scolaire η ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǘŜƴŘ Ł ǎΩŀŦŦŀƛōƭƛǊ Ŝƴ 

France ; 

Á durant la décennie 2000, ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ semble jouer 

de moins en moins dans la réussite scolaire des enfants immigrés, y compris pour ceux de la 

deuxième génération16, alors que la dégradation du contexte scolaire dans lequel évoluent ces 

ƧŜǳƴŜǎ ǎŜƳōƭŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ; 

Á ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ϦŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎϦ Ŝǎǘ ōƛŜn plus hétérogène scolairement que dans les 

représentations communes Τ ǎƛ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƎǊƻǳǇŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ǘǳǊŎǎ Ŝǘ 

sahéliens, obtiennent des résultats inférieurs aux enfants de natifs de même milieu social, 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭŜǎ ŘŞǇŀǎǎŜƴǘ όŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ŘΩ!ǎƛŜ Řǳ {ǳŘ-Est et de Chine). 

 

hƴ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ŀǳȄ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ƳŜǎǳǊŞŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ 

Ŧƛƴ ŘΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǘ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ŎƻƭƭŝƎŜ όƻǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭȅŎŞŜύΣ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŜƴǉǳşǘŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ όŎƻƳƳŜ 

Cedre (Depp) ou internationales comme PISA (OCDE) dans une double perspective, historique 

(comparaisons temporelles) ou biographique (étude des parcours des élèves). 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ŘŜǳȄ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎΦ [ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƛƴǘŜǊǊƻƎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ 

sociales dans le temps, et tout particulièrement sur la dernière décennie : la dégradation de la justice 

ǎƻŎƛŀƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ŘŜǇǳƛǎ нллл ǘŜƭƭŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǇŀǊ tL{! Ŝǎǘ-elle 

confirmée par des données nationales ? La seconde interrogation est la suivante : comment évoluent 

ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ƭƻǊǎ Řǳ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ŘŜǇǳƛǎ 

ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ ǎŎƻƭŀǊƛǘŞ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ Κ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴǘ 

les processus temporels de fabrication de ces inégalités, de façon à repérer à quels niveaux 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƴǘΦ  

                                                           
16 Nés en France de parents immigrés 
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1) Une d®gradation dans la dur®e des in®galit®s ¨ lô®cole 

 
LΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŎƻǊǊŞƭŞe en France aux performances scolaires. « Soyons 

concrets : ǎŀǾƻƛǊ ƭƛǊŜ ǳƴ ǘŜȄǘŜ ǎƛƳǇƭŜ ƻǳ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ŞƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜΣ ǎŀǾƻƛǊ 

résoudre un problème basique de géométrie en fin de collège, maîtriser les bases du raisonnement 

scientifique sont des compétences que tous les élèves ne maîtrisent pas, notamment les plus fragiles 

au plan socio-économique et culturel. Soyons plus clairs encore. La part des élèves qui ne maîtrisent 

pas ces compétences basiques augmente parmi les élèves socialement défavoǊƛǎŞǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ 

ǊŞƎǊŜǎǎŜ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎΦ /Ŝƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ǇŜǳ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Ŝǘ 

de moins en moins équitable. Elle ne parvient pas à faire acquérir les compétences de base à tous les 

ŞƭŝǾŜǎ ŀƭƻǊǎ ƳşƳŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜΦ » 

(Felouzis et al., Cnesco, 2016).  

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦƭŀƎǊŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ōƛŜƴ ŎƻƴƴǳŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ 

ŎŜƭƭŜ ǉǳΩŜƴ ŘƻƴƴŜ ƭΩh/59 Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ tL{! Ŝƴ нлло Ŝǘ нлмнΦ [Ωh/59 ŀǘǘǊƛōǳŜ ǳƴ ƛƴŘƛŎŜ 

composite de statut socio-économique et culturel (SESC) pour synthétiser certaines caractéristiques 

ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ όǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ; biens 

matériels et culturels du foyer). La relation entre cet indice et les performances des élèves, ou plutôt 

ƭŜ Ǝŀƛƴ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ǇŀǊ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘ ƛƴŘƛŎŜΣ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩh/59 ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ 

selon ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩéquité de leur système éducatif. La comparaison des deux figures 6 et 7 qui suivent 

fonde actuellement le fait que la situation de la France, qui ne figurait déjà pas parmi les pays les plus 

ŞǉǳƛǘŀōƭŜǎ Ŝƴ нллоΣ ǎΩŜǎǘ ŘŞƎǊŀŘŞŜ ŘŜǇǳƛǎ нлло : la France apparaît désormais comme le pays le plus 

inégalitaire en matière ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜΦ 

 

Figure 6 : {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǘŞ Ł tL{! Ŝƴ нлло 
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Figure 7 : Situation des pays en fonction de leur niveau de ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǘŞ Ł tL{! Ŝƴ нл12  

 

Source : OCDE-DEPP (Pour faciliter la lecture, le Mexique ne figure pas sur ces deux graphiques) 

Rocher ŀŦŦƛƴŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜǘ ƛƴŘƛŎŜ ǉǳŜ ƭΩh/59 ŀ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ Ŝǘ met en évidence ǉǳΩŜƴ CǊŀƴŎŜ ŎŜ ǎƻƴǘ 

les dimensions liées au capital culturel des familles qui pèseraient le plus dans la corrélation aux 

performances, davantage que le capital économique.  

Monseur et Baye (Cnesco, 2016) se sont livrés à de nouveaux calculs entre 2000 et 2012, en se 

fondant non plus sur le seul domaine mathématique, mais sur les trois domaines évalués dans PISA. 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǉǳΩƛƭǎ ƻōǘƛŜƴƴŜƴǘΣ ƛƭƭǳǎǘǊŞǎ ǇŀǊ la figure 8, confirme un déterminisme socio-culturel plus 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǉǳΩŜƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Řŀƴǎ ƭΩh/59Σ ǳƴ ŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ Ŏe déterminisme en 

ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ Ƴƻƛƴǎ ŦƭŀƎǊŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘ Ŝǘ ƭŜǎ 

sciences.  
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Figure 8 : ÉǾƻƭǳǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ нллл Ŝǘ нлмн ŘŜ ƭŀ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ {9{/ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŎƻǊŜǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ 
en FranŎŜ Ŝǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Řŀƴǎ ƭΩh/59Φ όaƻƴǎŜǳǊ Ŝǘ .ŀȅŜΣ /ƴŜǎŎƻΣ нлмсύ 

 

Sources : enquêtes PISA. Calculs des auteurs. 

 
Par ailleurs, ils confirment que la France est très mal placée en 2012 Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭΦ !ƭƻǊǎΣ ŎŜǘǘŜ 

situation provient-elle de la seule détérioration des performances des élèves les plus défavorisés ou 

ŘΩǳƴ ŜŦŦŜǘ ŎƻƳōƛƴŞ όζ de ciseaux ») avec une amélioration des performances des élèves les plus 

favorisés17 ?  

Les évaluations PISA dont les résultats sont disponibles18 montrent principalement une dégradation 

des résultats des performances des élèves les plus défavorisés sur le plan socio-économique 

pratiquement sans baisse de ceux des élèves les plus favorisés Sur la même période, en 

mathématiques, les écarts se resserrent dans ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59 : hausse des scores des 

élèves les plus défavorisés et baisse des scores des élèves les plus favorisés (Tableau 5). 

  

                                                           
17 " ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƛtuation pourrait exister : hausse des performances des élèves favorisés sans  dégradation de 
celles des élèves défavorisées. On pourrait même imaginer un écart qui se creuserait avec des hausses différentielles des 
ŘŜǳȄ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎΦ 

18 Les résultats de ƭΩŜƴǉǳşǘŜ нлмр ǎŜǊƻƴǘ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞǎ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмсΦ 
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Tableau 5 : Évolution des inégalités scolaires en France 
en mathématiques entre 2003 et 2012 selon PISA 

  2003 2012 Évolution 

  France  OCDE France  OCDE France  OCDE 

Augmentation moyenne 
du score pour un point de 
Ǉƭǳǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǎƻŎƛƻ-

économique 

+43 +39 +57 39 +14 0 

Score moyen des 25 % 
des élèves les plus 

défavorisés au plan socio-
économique 

461 453 442 454 -19 1 

Score moyen des 25 % 
des élèves les plus 

favorisés au plan socio-
économique 

565 551 561 544 -4 -7 

Source : OCDE-DEPP, PISA 2012 volume II 

 

Cette dégradation des résultats des élèves défavorisés socialement, mais aussi économiquement et 

ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ŜȄǇƭƛǉǳŜΣ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ŘΩǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝƴ 2000 et 2003, la France est 

ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ Ŝƴ ǉǳŜǳŜ ŘŜ ǇŜƭƻǘƻƴ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭΩh/59 Ŝƴ нлмнΣ Ŝƴ Ƴathématiques, ce que la figure 9 

ƛƭƭǳǎǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ Ŧŀœƻƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ŦƛƎǳǊŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎΦ 

Figure 9 : Situation des pays en fonction de ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǉǳƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
scores des élèves défavorisés selon PISA entre 2003 et 2012 en mathématiques 

 
Source : OCDE ς Graphique réalisé par le Cnesco 
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9ƴ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ǇƛǊŜ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ ŞǾƻƭǳŜ ŜƴǘǊŜ нллл Ŝǘ нлмн Ł 

contre-courant de la plupart des autres pays comme le montre le tableau 6. Les inégalités scolaires 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƴǘΣ Ŝƴ нллл Ŝǘ нлмнΣ Řǳ Ŧŀƛǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŎƻǊŜǎ ŘŜǎ 

ŞƭŝǾŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇŀƛǊǎ Ǉƭǳǎ 

favorisés.  

Tableau 6 : Évolution des inégalités scolaires en France en cƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘ  
entre 2000-2012 selon PISA  

  2000 2012 Évolution 

  France  OCDE France  OCDE France  OCDE 

Augmentation du score moyen 
pour un point de plus sur 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǎƻŎƛƻ-économique 

+ 44 + 39 + 60 + 38 +16 -1 

Score moyen des 20 % des 
élèves les plus défavorisés au 

plan socio-économique 
456 430 445 452 - 11 + 22 

Score moyen des 20 % des 
élèves les plus favorisés au plan 

socio-économique 
560 559 578 546 + 18 - 13 

 
Source : Felouzis et al. (Cnesco, 2016) 

 

Cet « effet de ciseaux η Ŝƴ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘ Ŝƴ нлмн ǎŜ ŘƻǳōƭŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ 

mis en évidence par Monseur et Baye (Cnesco, 2016). !ƭƻǊǎ ǉǳΩŜƴ нллоΣ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜǎ 

élèves se faisait relativement moins sentir sur les performances (en lecture) quand ceux-ci étaient 

ǘǊŝǎ ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ όŎƻƳƳŜ ǎΩƛƭ ȅ ŀǾŀƛǘ ǳƴŜ ǎƻǊǘŜ ζ ŘΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǳƛƭ » vers le bas), on observe un 

phénomène opposé en 2012. « [ΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ 

ǉǳŜ ƭΩŞƭŝǾŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞ » constatent Monseur et Baye (Cnesco, 2016). 9ƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

termes, plus un élève Ŝǎǘ ƛǎǎǳ ŘΩǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ǎƻŎƛŀƭ ŦŀǾƻǊƛǎŞΣ Ǉƭǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎƻƴ ƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎǳǊ ǎŜǎ 

ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜΦ 5ŀƴǎ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ нлмрΣ aƻƴǎŜǳǊ Ŝǘ .ŀȅŜ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜƴǘ 

évidemment sur le caractère singulier ou non de cette tendance. 

5Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩŜƴǉǳşǘŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜ ƻǳ ŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ ƭȅŎŞŜ 

permettenǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ŎŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎΦ wƻŎƘŜǊ ό/ƴŜǎŎƻΣ нлмсύ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ŘΩŀōƻǊŘ ǎǳǊ ƭŜǎ 

indicateurs Lolf qui montrent que les écarts de maîtrise des compétences de base sont très marqués 

Ŝǘ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ǎŜ ŎǊŜǳǎŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǳtres (Figures 10 et 11). 

 
  



45 
 

Figure 10 Υ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ ƳŀƞǘǊƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ Ŝƴ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝƴ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ 
selon les quartiles (Q1-Q4) ou le premier décile (D1)  

du niveau social moyen du collège (Rocher, Cnesco, 2016). 
 

 
Champ : élèves de 3

e
 ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎ ǎƻǳǎ ŎƻƴǘǊŀǘΣ CǊŀƴŎŜ ƳŞǘǊƻǇƻƭƛǘŀƛƴŜ Ŝǘ 5ha  

Source : MENESR-DEPP - Indicateurs LOLF  
 

Figure 11 Υ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ ƳŀƞǘǊƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ Ŝƴ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝƴ 
troisième selon les quartiles (Q1-Q4) ou le premier décile (D1)  

du niveau social moyen du collège (Rocher, Cnesco, 2016). 
 

 
Champ : élèves de 3

e
 ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎ ǎƻǳǎ ŎƻƴǘǊŀǘΣ CǊŀƴŎŜ ƳŞǘǊƻǇƻƭƛǘŀƛƴŜ Ŝǘ 5ha  

Source : MENESR-DEPP - Indicateurs LOLF  

 
[ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ŘΩŀōƻǊŘ ǇŀǊ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ 

défavorisés : le niveau des élèves en fin de 3e scolarisés dans les 25 ҈ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 

ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ŀ ŘƛƳƛƴǳŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŜǎǘŞ όŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜƳŜƴǘύ 

stable dans les 75 % des autres collèges. Ainsi, en 2012, les élèves des établissements les plus 

défavorisés ne maîtrisent que 35 % des compétences attendues en français en fin de 3e, contre 60 % 

en 2007. On note aussi le très net décrochage des 10% des établissements les plus défavorisés, dont 
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les résultats plongent dramatiquement à partir de la décennie 2010. En parallèle, les élèves des 

établissements les plus favorisés maîtrisent au moins 80 % des compétences requises.  

Les évaluations nationales Cedre confirment ces tendances. En ce qui concerne la maîtrise de la 

langue, la dernière enquête (2015) a été renouvelée pour le collège et interdit donc une comparaison 

avec les résultats de 2003 et 2009Σ Ƴŀƛǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ 

très inférieurs aux autres : 27,4 ҈ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǎƻƴǘ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞΣ ǾƻƛǊŜ Ŝƴ ǘǊŝǎ ƎǊande difficulté 

(contre 14,9 ҈ ƘƻǊǎ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜύ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ 

aŀƛǎ Ŝƴ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ŜƴǘǊŜ нллу Ŝǘ нлмпΣ ƭŀ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ 

ǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎΩŜǎǘ renforcée, sans fléchissement des résultats des collèges les plus favorisés, 

comme le montre le tableau 7. 

 
Tableau 7 : Score en mathématiques selon l'indice de position sociale moyen  

de l'établissement en 2008 et en 2014 

Indice moyen de 
l'établissement Année Score moyen Écart-type 

1
er

 quart 
2008 227 47 
2014 219 45 

2
e
 quart 

2008 251 47 

2014 241 48 

3
e
 quart 

2008 254 48 
2014 242 45 

4
e
 quart 

2008 267 49 

2014 269 49 

Lecture : en 2014, le score moyen des élèves appartenant au quart des classes les plus défavorisées (1
er
 quart) 

est en baisse de 8 points par rapport à 2008. 

Champ : élèves de troisième générale des collèges publics et privés sous contrat de France métropolitaine. 

Source : MENESR-DEPP, 2015. 

 
Le Cnesco a aussi souhaité ƳƛŜǳȄ ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΣ Ŝƴ 

commandant de nouvelles recherches à des chercheurs français et étrangers, exploitant les données 

nationales et internationales les plus récentes. 

Les enquêtes PISA révèlent que les performances scolaires brutes ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǎŜ 

sont dégradées durant la dernière décennie Υ Ŝƴ ŘƛȄ ŀƴǎΣ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 

ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŦǊŀƴœŀƛǎ ǎΩŜǎǘ ŎǊŜǳǎŞΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ ƭŀ ŘŞǘŞǊƛƻǊŀǘƛƻn des 

ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ, comme le montre le tableau 8.  

Tableau 8 : Différence de scores moyens entre les élèves natifs et les élèves immigrés 

  2000 2012 Evolution 

  France OCDE France OCDE France OCDE 

Compréhension de 
l'écrit 

48 44 68 35 20 -9 

Mathématiques  54  47  67 37  14  -10 

Source : PISA 2012 volume II 
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Même à milieux économique et social des élèves donnés, en France, ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ 

ŜƴǘǊŜ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŞƭŝǾŜǎ ƴŀǘƛŦǎ reste largement supérieur à la moyenne de 

ƭΩh/59Φ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛƳƳƛƎǊŞǎ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ 

ŞƭŝǾŜǎ ƴŀǘƛŦǎ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ł ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩh/59Φ 5ŀƴǎ ƭΩŀōǎƻƭǳΣ ŎŜǎ ŎƻƴǘǊŜ-

performances sont importantes : en France, près de 43 ҈ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ 

ƴΩŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ н Ŝƴ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ tL{! нлмнΣ ǊŞǾŞƭŀƴǘ ǉǳΩŁ мр ŀƴǎ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ 

moitié de ces élèves présentent des difficultés scolaires sévères qui vont obérer leur poursuite 

ŘΩŞǘǳŘŜǎ au lycée Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ  

Si une partie de ces contre-ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜ ŦŀƛōƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǎƻŎƛƻ-professionnel des 

ǇŀǊŜƴǘǎ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴΣ ŎŜǘǘŜ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛƻ-économique du « handicap 

scolaire » ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǘŜƴŘ Ł ǎΩŀŦŦŀƛōƭƛǊΦ 

En effet, Monseur et Baye (Cnesco, 2016) montrent que la décennie 2000 est marquée par un 

accroissement du déterminisme social pour les natifsΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ et ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ sa diminution pour 

les élèves immigrés, ce qui se traduit, dans le tableau 9, par une augmentation du différentiel entre 

élèves natifs et élèves immigrés. 

Tableau 9 : Différentiel natifs/immigrés en termes de déterminisme social (corrélation 
SESC/performances pour les natifs moins corrélation SESC/performances pour les immigrés), 

France, PISA 2000-2012  
 

Cycle Lecture Mathématiques Sciences 

2000 0,12 0,13 0,15 

2003 -0,02 0,00 0,06 

2006 0,09 0,06 0,11 

2009 0,12 0,12 0,13 

2012 0,21 0,19 0,20 

Source : Monseur et Baye (Cnesco, 2016) 

 
De plus, Felouzis et al. (Cnesco, 2016) montrent également que ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ŘƛǇƭƾƳŜ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ 

apparaît désormais beaucoup plus déterminante pour les élèves natifs que pour les autres, et que les 

scores des élèves natifs et de seconde génération se sont rapprochés de ceux des élèves immigrés de 

première génération quand le niveau scolaire des parents est peu élevé (Figures 12 et 13).  
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Figure 12 : Scores en mathématiques prédits en fonction du statut migratoire  
et Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ǎŜƭƻƴ PISA 2003 (Felouzis et al., Cnesco 2016) 

 

 

Source : Felouzis et al. (Cnesco, 2016) 

 

Figure 13 Υ {ŎƻǊŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǇǊŞŘƛǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Ŝǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 
des parents selon PISA 2003 (Felouzis et al., Cnesco 2016) 

 

Source : Felouzis et al. (Cnesco, 2016) 

 

Felouzis et al. (2016) attribuent ces résultats à « une dégradation sélective du service éducatif » qui 

ǘƻǳŎƘŜǊŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴΦ aƻƴǎŜǳǊ Ŝǘ .ŀȅŜ ό/ƴŜǎŎƻΣ нлмсύ 

pointent aussi du doigt la dégradation durant la décennie 2000 du contexte scolaire dans lequel 

évoluent ces ƧŜǳƴŜǎΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘŜ ǎŞƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΣ 

notamment pour les élèves redoublants. 

Le Cnesco a souhaité compléter ces analyses réalisées à partir des données internationales de PISA 

par des travaux complémentaires conduits à partir des données nationales. Ces analyses révèlent 

plus finement des inégalités selon les origines migratoires des élèves et/ou de leurs parents : les 

caractéristiques sociales nΩŜȄǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ; il est nécessaire de prendre en compte 

ƭΩƘŞǘŞǊƻƎŞƴŞƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ. !ƛƴǎƛ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ǘǳǊŎǎ et sahéliens 

ƻƴǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳȄ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ƴŀǘƛŦǎ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ 

ŎƘƛƴƻƛǎ Ŝǘ ŘΩ!ǎƛŜ Řǳ {ǳŘ-Est ont en moyenne des résultats supérieurs. Brinbaum et al. (Cnesco, 2016), 
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Ŝƴ ŀƴŀƭȅǎŀƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ ǇƻǊǘǳƎŀƛǎŜ Ŝǘ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ de seconde génération, 

constatent une réduction des écarts des notes de contrôle continu en fin de collège avec les élèves 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ française. Cependant, elles ƴƻǘŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƴƻǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ǘŜǊƳƛƴŀƭ 

du brevet pourrait ne pas conduire aux mêmes conclusions : les écarts de performances sont plus 

importants à ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŦƛƴŀƭΣ ŎŜ ǉǳƛ ƛƴŘƛǉǳŜǊait un plus faible niveau dans les établissements où les 

ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƛƳƳƛƎǊŞŜ ǎƻƴǘ ǎŎƻƭŀǊƛǎŞǎΣ et reflèterait des différences de niveau entre 

établissements, et donc une ségrégation scolaire. 

2) Inégalités de compétences et trajectoires des élèves 

 

La seconde question sur laquelle ce rapport du Cnesco apporte des réponses est importante pour la 

compréhension de la ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƭŜ française : comment les 

différences de résultats scolaires que nous venons de décrire, qui sont observées à une période qui 

correspond à peu près à la fin de la scolarité obligatoire en France se sont-elles progressivement 

construites pendant la trajectoire scolaire des élèves ?  

tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŦƻƴŘŞŜǎ ǎǳǊ ǳƴ ǇŀƴŜƭ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ŜƴǘǊŞǎ ŀǳ /t Ŝƴ мффт ό/ŀƛƭƭŜ Ŝǘ wƻǎŜƴǿŀƭŘΣ 

нллсύ ƳƻƴǘǊŀƛŜƴǘ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Řŝǎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀǳ /tΣ Ŝǘ ǳƴŜ 

aggravation des écarts au cours de la scolarité élémentaire, puis du collège. [ΩŞtude de Rocher 

(Cnesco, 2016) dresse un bilan plus récent de ce phénomène Ŝƴ ŀƴŀƭȅǎŀƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ 

ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎ à partir de données nationales. Le 

constat, malgré quelqueǎ ƭǳŜǳǊǎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎƳŜΣ ǊŜǎǘŜ ƭŜ ƳşƳŜ Υ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ƴŜ ǊŞǎƻǊōŜ pas les 

inégalités sociales, et le collège les amplifie fortement. Ichou (Cnesco, 2016) et Brinbaum et al. 

(Cnesco, 2016), Ŝƴ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜǎ, montrent à la fois un rôle 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƛƳƳƛƎǊŞŜ ŜǘΣ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭŀ ŀǾŀƛǘ ƻōǎŜǊǾŞ Ǉƭǳǎ 

ƘŀǳǘΣ ǳƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ. 

Un premier élément de réponse concerne la maternelle : en 2011, les enfants de parents défavorisés 

avaient plus profité que les autres de leur scolarisation en maternelle pouǊ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 

lecture et de la numération. Autrement dit, on observait toujours des écarts de performance selon la 

PCS et le diplôme des parents, mais ces écarts étaient à la baisse par rapport à 1997. 

Malheureusement, ces effets bénéfiques ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘǳǊŞΣ ǇǳƛǎǉǳΩune enquête menée deux ans plus 

ǘŀǊŘ ǇŀǊ ƭŀ 5ŜǇǇ Ŝƴ ŘŞōǳǘ ŘŜ /9н ƴΩŀ Ǉŀǎ ŎƻƴŦƛǊƳŞ ŎŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ19. Sur les dix dernières années, 

Rocher estime que « les inégalités sociales de performances entre écoles sont relativement stables 

en fin de CM2 » en histoire-ƎŞƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ Ŝƴ ǎŎƛŜƴŎŜǎΣ Ƴŀƛǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎΩŀƎƎǊŀǾŜƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ : 

ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŀǳƎƳŜƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ǉrioritaire, et le score moyen des 

écoles défavorisées socialement recule. Cette tendance Ŝǎǘ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ /ŜŘǊŜ нлмр 

ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ sur la maîtrise de la langue : ǎƛ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǇƻƛƴǘŜ une progression 

des élèves scolarisés en éducation prioritaire, et un resserrement du niveau des élèves Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞŎƻƭŜǎ ŘΩƛƴŘƛŎŜ ǎƻŎƛŀƭ ƳƻȅŜƴ ŘƻƴƴŞ (réduction des écarts types par quart), elle révèle à 

ƴƻǳǾŜŀǳ ƭŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ł ƭǳǘǘŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭes inégalités sociales (Tableau 

10). 

                                                           
19 Même si des résultats à long terme pourraient infirmer cette évolution sur deux ans.  
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Tableau 10 : Scores Ŝƴ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ  
ǎŜƭƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝƴ нллоΣ нллф Ŝǘ нлмр 

Indice moyen de 
l'école 

Année 
Répartition 

(en %) 
Score moyen Écart type 

Premier quart 

2003 24,8 231 49 

2009 23,8 238 48 

2015 24,6 235 42 

Deuxième quart 

2003 25,1 247 49 

2009 25,6 249 46 

2015 25,2 250 43 

Troisième quart 

2003 24,9 256 48 

2009 24,4 259 48 

2015 24,9 252 41 

Quatrième quart 

2003 25,1 266 47 

2009 26,2 258 49 

2015 25,3 265 41 

 
Lecture : Les résultats en gras dénotent des évolutions statistiquement significatives  
Champ : élèves de CM2 des écoles publiques et privées sous contrat de France métropolitaine. 
Source : MENESR-Depp. 

 
Compte tenu des résultats observés en fin de collège et rapportés plus haut, il apparaît donc que les 

ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŜƴǘǊŜ ŞƭŝǾŜǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛƻ-économique de leur famille, 

sont manifestes Řŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜΣ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇǊƻƎǊŜǎǎŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜ 

collège. 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΣ ƭŜǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ƳŞǊƛǘŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ ƴǳŀƴŎŞǎΦ En 

reprenant les données20 du panel 1997 et les travaux de Caille et Rosenwald (2006), Ichou (Cnesco, 

нлмсύ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜΣ en 1997, ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ƻƴǘ 

des résultats scolaires bruts significativement inférieurs à ceux des enfants de natifs, sauf les élèves 

ƻǊƛƎƛƴŀƛǊŜǎ ŘΩ!ǎƛŜ Řǳ {ǳd-Est et de ChineΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ǎƻŎƛŀƭΣ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ 

ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ŘŜ ¢ǳǊǉǳƛŜΣ Řǳ {ŀƘŜƭ Ŝǘ ŘΩ!ƭƎŞǊƛŜ ƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ des résultats scolaires significativement 

inférieurs à ceux des natifs, bien que les écarts se soient considérablement réduits. À ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ сe, 

les écarts ŜƴǘǊŜ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴŀǘƛŦǎ se sont resserrés. Seuls deux groupes se 

ŘƛǎǘƛƴƎǳŜƴǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ƴŀǘƛŦǎ ŘŜ ƳşƳŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǎƻŎƛŀǳȄ Υ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ǘǳǊŎǎ 

ont les résultats les plus faibles, ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ ŘΩ!ǎƛŜ Řǳ {ǳŘ-Est et de Chine ont 

les meilleures performances. Ce constat est très similaire en fin de 3e.  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ deuxième panel (élèves entrant en sixième en 2007), si elle limite les 

ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜ, ǎǳƎƎŝǊŜ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘƻǊŞƴŀǾŀƴǘ ǳƴŜ ŀƎƎǊŀǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

écarts au collège entre les élèves ƴŀǘƛŦǎ Ŝǘ ŎŜǳȄ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴ, à milieu social comparable, y 

ŎƻƳǇǊƛǎ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜ pour les élèves originaireǎ ŘΩ!ǎƛŜ du Sud-Est et de Chine 

(Figure 14).  

 

                                                           
20 /Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭΩƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǎǳƛǾǊŜ ƭŜǎ Şƭŝves 
depuis leur entrée au CP. 
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Figure 14 : Écarts nets de performance scolaire de la 6e à la 3e  
ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ Ŝǘ ŘŜ ƴŀǘƛŦǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀƴŜƭ нллт  

 
Source : Ichou (Cnesco, 2016)  

Lecture : une fois contrôlés les effets des caractéristiques ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƛƳƳƛƎǊŞǎ Řǳ DƻƭŦŜ 

ŘŜ DǳƛƴŞŜ ƻƴǘ ǳƴ ǎŎƻǊŜ ƳƻȅŜƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ƴŀǘƛŦǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ лΣмр ŞŎŀǊǘ ǘȅǇŜ Ŝƴ сŜ όōŀǊǊŜ ōƭŜǳŜύ Ŝǘ лΣо 

écart type en 3
e
 (barre violette). Pour une meilleure lisibilité, les intervalles de confiance ne sont pas représentés. Le lecteur 

Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƛƴǾƛǘŞ Ł ƭŀ ǇǊǳŘŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ŜǎǘƛƳŞǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ŦŀƛōƭŜ ŀƳǇƭŜǳǊΦ 

 

Brinbaum, Farges Ŝǘ ¢ŜƴǊŜǘ ό/ƴŜǎŎƻΣ нлмсύ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ ŜƭƭŜǎ aussi aux élèves du panel 2007, et plus 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǳȄ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ όŘΩƻǊƛƎƛƴŜs portugaise et maghrébine). Leurs analyses sont 

légèrement différentes des constats précédents: les résultats bruts ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ 

sont effectivement inférieurs en 6e à ceux dŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƻǊǘǳƎŀƛǎŜ, eux-mêmes en-deçà de 

ŎŜǳȄ ŘŜǎ CǊŀƴœŀƛǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ Ŝǘ ces écarts se creusent entre la 6e et la 3e. Mais, en contrôlant les 

caractéristiques sociales et familiales, ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƻǊǘǳƎŀƛǎŜ ǎƻƴǘ 

supérieurs en 6e Ł ŎŜǳȄ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ Ŝǘ ŀǳȄ natifs, et comme déjà mentionné, 

les écarts semblent disparaître en 3e.  
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Tableau 11 : Résultats en 6e et en 3e en français et en mathématiques des élèves du panel 2007 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ Ŝǘ ǇƻǊǘǳƎŀƛǎŜ ŀǇǊŝǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ  

Origine migratoire 
(réf : français 

d'origine) 
Résultats en sixième  

Notes de contrôle continu au 
brevet 

Français Mathématiques 

Origine portugaise  0,16* - 0,13 - 0,06 

Origine maghrébine - 0,03 - 0,13  0,03 

 
Source : Brinbaum, Farges et Tenret (Cnesco, 2016) 

 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎƻƳƳŜ ƛƭ ƭΩa été mentionné plus haut, une analyse qui prend en compte les notes de 

ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ finale du brevet ne va pas dans le même sens que celle réalisée avec les notes du contrôle 

ŎƻƴǘƛƴǳΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƴƻǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ŦƛƴŀƭŜΣ ƭŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ǎŜ ǊŞŘǳƛǎŜƴǘ ǎŀƴǎ ŘƛǎǇŀǊŀƞǘǊŜΣ ce qui 

pourrait traduire une ségrégation scolaire, Ŝǘ ǊŜƴǾƻȅŜǊ Ł ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴt et 

ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ƛƴŞƎŀƭƛǘŀƛǊŜǎ. 

 

C. Des inégalités de redoublement, ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ et de diplomation bien 
présentes 

 

Au-delà des acquis, il est nécessaire de prendre en compte les inégalités de parcours, composés des 

redoublements, orientations et diplômes obtenus. Certes, les redoublements ont diminué et les 

parcours sont plus linéaires, mais les inégalités sociales ont-elles diminué pour autant ? De même, 

ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǇƭƾƳŜǎ ŘŜ 

ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ sur le marché du travail est central pour comprendre la chaine de 

ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƭŜ ŦǊŀƴœŀise. 

 

1) Des inégalités sociales de redoublement qui progressent 

 

Résumé 
 

Le redoublement au cours de la scolarité obligatoire a fortement diminué durant les années 2000. En 

2013, un élève sur quatre en fin de collège a redoublé au moins une fois, alors que ŎΩŞǘŀƛǘ le cas de 

Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ŞƭŝǾŜ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ Ŝƴ 2004. Mais le redoublement ŀ ŘƛƳƛƴǳŞ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƛƴŞƎŀƭŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ 

sociale et migratoire des élèves, et le contexte économique de familles. Ainsi, un élève dont le père 

est au chômage ou à temps partiel, « toutes choses égales par ailleurs », a en 2014 deux fois plus de 

ǊƛǎǉǳŜǎ ǉǳΩŜƴ нлло ŘΩŀǾƻƛǊ ǊŜŘƻǳōƭŞ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ Řƻƴǘ ƭŜ ǇŝǊŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ Ł ǘŜƳǇǎ complet (Cnesco, 

нлмпύΦ ¦ƴ ŞƭŝǾŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƛƳƳƛƎǊŞŜΣ ŀ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜŘƻǳōƭŜǊ ǉǳΩǳn 

ŞƭŝǾŜ ƴŀǘƛŦΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ ŎƻƴǘǊƾƭŞŜǎΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Ŝƴ ŀǾŀƛǘ Ƴƻƛƴǎ 

ƧǳǎǉǳΩŜƴ нллс όaƻƴǎŜǳǊ Ŝǘ .ŀȅŜΣ Cnesco, 2016). 
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Le redoublement au cours de la scolarité obligatoire a fortement diminué durant les années 2000. En 

2013, un élève sur quatre en fin de collège a redƻǳōƭŞ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ŦƻƛǎΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ŎΩŞǘŀƛǘ le cas de 

Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ŞƭŝǾŜ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ Ŝƴ 2004 (Cnesco, 2014)Φ aŀƛǎ ŎŜǘǘŜ ōŀƛǎǎŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇǊƻŦƛǘŞ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŜ 

la même manière, comme le révèlent à la fois les enquêtes PISA, qui classent la France parmi les pays 

où les élèves défavorisés sont beaucoup plus susceptibles de redoubler que les autres, et les données 

nationales (Tableau 12). Ainsi, le taux de redoublement a pratiquement été divisé par deux pour les 

PCS favorisées et très ŦŀǾƻǊƛǎŞŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ cas pour les catégories défavorisées ou 

moyennement défavorisées (Depp, 2014). 

Tableau 12 : ÉǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘΩŞƭŝǾŜǎ Ŝƴ ǊŜǘŀǊŘ Ŝƴ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ  

selon la PCS entre 2004 et 2013 

PCS 2004 2013 

Très favorisée 19 % 10 % 

Favorisée 31 % 17 % 

Moyenne 38 % 23 % 

Défavorisée 53 % 35 % 

Total 39 % 24 % 

 

Lecture : en 2004, 19 % des élèves de troisième très favorisés avaient un an de retard ou plus. 

Champ : France métropolitaine + DOM hors Mayotte, élèves de troisième, Segpa inclus, enseignements public et privé. 

Source : MENESR-DEPP ; sȅǎǘŝƳŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ {ŎƻƭŀǊƛǘŞΦ 

 

Une analyse du Cnesco (2014) pour sa conférence sur le Redoublement et le traitement de la 

difficulté scolaire montre que, dans le cadre de pratiques de redoublement en fort recul en France, 

les élèves socialement défavorisés touchés par une détérioration du contexte économique familial lié 

au chômage du père ou de la mère sont désormais davantage affectés par le redoublement. En effet, 

ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ǳƴ ƧŜǳƴŜ ŘŜ ǊŜŘƻǳōƭŜǊ ƭƻǊǎǉǳŜ ǎƻƴ ǇŝǊŜ Ŝǎǘ ŀǳ ŎƘƾƳŀƎŜ ǎΩŀƳǇƭƛŦƛŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ 

entre 2003 et 2012. Ainsi, un élève dont le père est au chômage ou à temps partiel, à sexe, structure 

familiale, statut vis-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀtion et niveau de diplôme des parents donnés, a deux fois plus 

ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǊŜŘƻǳōƭŞ ǉǳΩǳƴ ŞƭŝǾŜ Řƻƴǘ ƭŜ ǇŝǊŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ Ł ǘŜƳǇǎ complet. (Cnesco, 2014). 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ tL{! ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ǉǳΩƛƭǎ « ont en moyenne 

ǇǊŝǎ ŘŜ ǘǊƻƛǎ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ƴŀǘƛŦǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǊŜŘƻǳōƭŞ Ł ƭΩŃƎŜ ŘŜ мр ŀƴǎ » (Monseur et Baye, 

Cnesco, 2016). En fait, leur situation vis-à-vis du redoublement se détériore à partir de 2006. Alors 

que jusque-là, à performances scolaires et PCS équivalentes, ils étaient moins affectés par le 

redoublement que les élèves natifs, à partir de 2006, ils connaissent désormais les mêmes risques.  
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2) Les inégalités sociales dôaspiration dans les choix scolaires sôamplifient au 

collège 

 

Résumé 
 

[Ŝǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ diverses pour leurs enfants, et qui évoluent au 

cours de leur scolarité. Les analyses de Vrignaud (Cnesco, 2016) montrent que si le déterminisme 

ǎƻŎƛŀƭ ŜȄƛǎǘŜ ōƛŜƴ Řŝǎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ сe, il se trouve alors ƭƛƳƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ des parents à des 

« métiers rêvés » pour leurs ŜƴŦŀƴǘǎΦ " ƭΩƻǇǇƻǎŞΣ ƭŜǎ ǾǆǳȄ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ǉǳŀƴŘ ƭŜǳǊ ŜƴŦŀƴǘ ŀǊǊƛǾŜ Ŝƴ 

troisième montre que le collège a une influence forte sur les aspirations : il les « rationnalise», en 

diminuant les aspirations à des métiers « de rêve » (artistique, chanson, sport). Ensuite, il accentue 

notablement les corrélations entre le milieu social (apprécié par la PCS et le niveau de diplôme des 

parents) et les aspirations. Vrignaud conclut ses analyses en observant que « ǎƛ Řŝǎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀǳ ŎƻƭƭŝƎŜ 

ƭΩŜŦŦŜǘ Řǳ ǎŜȄŜ Ŝǘ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ǎƻŎƛŀƭ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ ōƛŜƴ ŞǘŀōƭƛǎΣ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ Ǿŀ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŀƳǇƭƛŦƛŜǊ ŎŜǎ 

ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳΩƛƭ Ǿŀ ŦŀƛǊŜ ŞǾƻƭǳŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ Ǉƭǳǎ ǊŞŀƭƛǎǘŜǎ ώΧ : en] ce 

sens, le collŝƎŜ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ». 

De ce processus résultent de fortes inégalités sociales dans les choix dΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ оe. Ainsi, alors 

que 66 % des enfants de cadres, d'enseignants, de chefs d'entreprise et de professions libérales 

entrés en sixième en 2007 et ayant obtenu une note comprise entre 8 et 10 au contrôle continu du 

brevet des collèges demandent une seconde générale et ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊǎ 

(qualifiés ou non qualifiés) sont environ deux fois moins nombreux, avec les mêmes résultats.  

Ces analyses mettent donc Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜΣ ǉǳΩŀǳ-delà des disparités de résultats scolaires, les processus 

de choix dans lΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƳŀǊǉǳŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǉǳƛ ƭŜǳǊ ǎƻƴǘ ǇǊƻǇǊŜǎΦ /ƻƳƳŜ ƭŜ 

ƳƻƴǘǊŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ Řǳ ƭȅŎŞŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊŜǎǘƛƎƛŜǳǎŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘŀƴŎŜ Řŀƴǎ 

ƭŜǎ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞŜǎ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ ŘŜ 

leurs enfants. Ces inégalités dans les choix ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŞƎǊŜǎǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ мр dernières 

années. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ Brinbaum, Farges et Tenret 

(Cnesco, 2016) témoigne de la hausse globale sur la dernière décennie des aspirations scolaires des 

familles ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƛƳƳƛƎǊŞŜ, notamment au baccalauréat, mais qui se différencient selon les origines. 

On observe également une augmentation significative des aspirations à un diplôme de 

ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎǳōǎƛǎǘŜƴǘ όпн ҈ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

maghrébiƴŜΣ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ŎƻƴǘǊŜ нр ҈ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

portugaise). 

 

[Ŝǎ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƻƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΣ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ƭŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ 

que les élèves « oseront » envisager pour leur avenir scolaire, universitaire ou professionnel. Elles 

sont aussi déterminantes car, quand elles sont élevées, elles sont porteuses de détermination et 

ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŝǾŜΦ (Strong Performers and successful reformers in education : 

lessons from PISA for the United States, OCDE, 2011). Or, il existe en France ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀǳǘƻŎŜƴǎǳǊŜ 

de la part des milieux défavorisés socio économiquement, confirmée récemment par une étude de 
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Guyon et Huillery (2014) menée en Île-de-CǊŀƴŎŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ǎŜŎƻƴŘŜ. CŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ 

des élèves et de leurs familles existent-ŜƭƭŜǎ Řŝǎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ сe ? Comment se développent ces 

inégalités ŘΩŀƳōƛǘƛƻƴ ǎŎƻƭŀƛǊŜ au cours du collège ? Et comment ces inégalités ont-elles évolué dans 

le temps? 

Les parcours scolaires et orientations désirés par les élèves et leurs familles sont inégaux, et ce dès la 

6e et même à notes égales des élèves. Vrignaud (Cnesco, 2016) ƳƻƴǘǊŜ ŘΩŀōƻǊŘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜs données 

Řǳ ǇŀƴŜƭ нллт ŘΩŞƭŝǾŜǎ entrant en sixième, que « près des deux tiers des familles [interrogées en 

2008] ƻƴǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ƭȅŎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŜƴŦŀƴǘ dès la 6e », et que ce projet dépend 

fortement du milieu social : 75 % des cadres, professions intellectuelles et supérieures visent un 

baccalauréat général pour leur enfant (dont 37,5 % un baccalauréat scientifique) contre 34 % des 

ouvriers (parmi lesquels seulement 12 % déclarent envisager un baccalauréat scientifique pour leur 

enfant à ce moment de leur scolarité). Les premiers effets de ƭΩŞŎƻƭŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ marqués, et 

ont « déjà fortement ossifié les choix envisagés en réduisant, en particulier, les ambitions des élèves 

faibles. »  

Parmi les familles sondées en 2008 alors que les élèves sont en sixième, 35 % conservent leurs 

aspirations jusquΩŁ ƭŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜΦ Cependant, certains choix apparaissent Ǉƭǳǎ ǎǘŀōƭŜǎ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ : 

57 % des familles conservent leur aspiration à une seconde générale et technologique ; or, ce choix 

est particulièrement marqué dans les PCS ŦŀǾƻǊƛǎŞŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƴƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ǾǳΦ Cette inégalité des 

ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǉǳŀƴŘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ des 

élèves sont « tangents ηΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜȄǇǊƛƳŜǊ ǳƴ Ǿǆǳ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

seconde générale avec la garantie que celui-ci enǘǊŀƞƴŜǊŀ ǳƴŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ 

sens. En effet, à notes égales au diplôme national du brevet (DNB), un enfant de cadre, ŘΩenseignant 

ou de ŎƘŜŦ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ƭŜ Ǿǆǳ ŘŜ ǎΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ǾŜǊǎ ǳƴŜ нnde générale et 

technologique qǳΩǳƴ ŜƴŦŀƴǘ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊ ƻǳ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊΣ ƳŀƛǎΣ avec des notes au contrôle continu du 

brevet comprises entre 8 et 10, 66 % des enfants de cadre, ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘ ou de ŎƘŜŦ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

demandent une orientation en seconde générale et technologique contre seulement 30 % des 

ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊ.  
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Figure 15 : ±ǆǳ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎŜŎƻƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

personne de référence de la famille et les notes obtenues au diplôme national du brevet (DNB). 

 

Champ : élèves entrés en sixième en 2007 et ayant intégré au cours de leur scolarité au collège une troisième générale 

(avec ou sans redoublement) dans un collège privé ou public en France métropolitaine. 

Source : MEN-MESR Depp 

 

Vrignaud (Cnesco, 2016) analyse en particulier, dans la durée, comment ƭΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ 

ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜΣ ǎƻǳǾŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŞƭƛǘŜ Ŝƴ France, va se transformer en 

orientation réelle pour les élèves des milieux les plus favorisés. Il montre ŘΩŀōƻǊŘ que ce sont les 

parents ayant au minimum un diplôme de niveau baccalauréat qui y aspirent davantage pour leurs 

enfants, mais que ŎΩŜǎǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ζ la représentation que se fait la famille des capacités de son enfant 

plutôt que sa réussite réelle qui a un impact ». Plus précisément, 80 % des parents qui expriment une 

ƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŜƴŦŀƴǘ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ сe renouvellent ce choix 

en 3e et voient effectivement leur enfant entrer en 1re S. En comparaison, les parents qui avaient 

choisi un baccalauréat en 6e Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǎǇŞŎƛŦƛŞ la voie du baccalauréat ni la filière sont 

seulement 26 % à voir leur enfant accéder à une 1re S. 

[Ŝǎ ǾǆǳȄ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝƴ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ƳƻƴǘǊŜƴǘ aussi que le collège a une influence forte sur les 

aspirations des élèves Υ ŘΩŀōƻǊŘΣ ƛƭ ƭŜǎ ζ rationnalise », en diminuant les aspirations manifestées en 6e 

à des métiers « de rêve » (artistique, chanson, sport). Ensuite, il accentue les corrélations entre le 

milieu social (apprécié par la PCS et le niveau de diplôme des parents) et les aspirations, bien que 

celles-ci aient été présentes dès la sixième. Vrignaud conclut ses analyses en observant que « si dès 

ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŀǳ ŎƻƭƭŝƎŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ώΧϐ du milieu social [est] déjà bien [établi], le collège va spécifier et amplifier 

ŎŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳΩƛƭ Ǿŀ ŦŀƛǊŜ ŞǾƻƭǳŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ Ǉƭǳǎ ǊŞŀƭƛǎǘŜǎ ώΧϐ : en 

ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ». /Ŝǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǎǘŀōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ 

ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ ƳşƳŜ ǎƛ ƭes effets du niveau de diplôme des parents pour les niveaux les plus 

faibles (Primaire, BEP/CAP, Bac) se sont légèrement réduits (enquêtes familles 1998 et 2011).  

Au total, cŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜΣ ǉǳΩŀǳ-delà des disparités de résultats scolaires, les 

processus de choix dans lΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƳŀǊǉǳŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŞǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǉǳƛ ƭŜǳǊ ǎƻƴǘ ǇǊƻǇǊŜǎΦ 
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