
~ 

L'EXCLUSION SOCIALE COMMENCE A L' ECOLE 

THEODOROS MYLONAS 

Resume .. Cet article vise Cl analyser et Cl mettre en evidence un des aspects d'un 
mecanisme latent: la marginalisation et l'exclusion sodale, au sein meme de 
l'ecole, des eleves qui ont de mauvais resultats scolaires. L'ecole, dont la 
tendance - sous la forte pression de l'ideologie de la democratisation et de 
l' egalisation des chances - est de diminuer ses exigences dans le but de pennettre 
une plus longue scolarite des tteves Cl l'interieur de celle-d, n'a pas resolu le 
probteme: les eleves restent Cl l'ecole, mais its sont exclus de l'interieur. En 
partant de ces remarques, nous fonnulons les questions suivantes: quels sont les 
liens sodaux' de ces eleves avec les autres, les bons eteves? Quels sont le ou les 
facteurs qui detenninent ces liens? S'agit-il de liens d'inregration au micro
environnement scolaire DU de liens de rejet social qui ont lieu des le debut et Cl 
l'interieur de celui-ci? C'est ce dernier point qui constitue l'hypothese de notre 
article. Notre recherche empirique Cl ce sujet, qui portait sur un echantillon de 301 
eteves de la demiere classe de l' ecole primaire, a confinne noire hypothese selon 
laquelle les liens d'attraction et d'exclusion des eteves sont en connexion avec 
leurs resultats scolaires, en relation etroite d'ailleurs avec leur origine sociale. 

Theme et plan de I'article! 

lIet' article vise a analyser et a mettre en evidence un des aspects d'un 
mecanisme latent: la margioalisation et I'exclusion sociale, au sein meme de 
l'ecole, des eleves qui ant de mauvais resultats scolaires. Pour ce faire, nous 
suivrons le plan suivant: apres une breve mention du depIacement de l'interet 
academique de la representation sociale de la notion de chomage a la notion 
d'exclusion ~odale, on signalera l'emergence d'un probleme' qui est devenu 
desonnais social et qui se traduit d'une part par le taux eleve d'eleves en situation 
d'echec scolaire qui abandonnent prematurement l'ecole et de I'autre, par la 
difficulte de leur absorption par le march<! du travail. Par la suite, on notera que 
I'ecole, dont la tendance - sous la forte press ion de I'ideologie de la 
democratisation et de l'egalisation des chances - est de diminuer ses exigences 
dans le but de permettre une plus longue scolarite des eli)ves a l'interieur de celle
ci, n'a pas resolu le probIeme: les eleves restent a l'ecole, mais ils sont exclus de 
l'interieur. En partant de ces remarques, nous fonnuIerons les questions suivantes: 
quels soot les liens sociaux de ces eleves avec les autres, les bons eleves? Quels 
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sont le ou lesfacteurs qui determinent ces liens? S'agit-il de liens d'integration 
au micro-environnement scolaire ou de liens de rejet social qui ant lieu des le 
'debut et a I'interieur de celui-ci? 

C'est ce demier point qui constitue l'hypothese de notre article. Notre 
recherche empirique a ce sujet, qui portait sur ull'echantillon de 301 eloves de la 
demiere classe de l'ecole primaire, a confirme notre hYP'?these selon laqueUe les 
liens d'attraction et d'exclusion des eleves sont en connexion avec leurs resultats 
scolaires, en relation etroite d'ailleurs avec leur provenance sociale. Notre enquete 
montre que pour les bans eleves, Ies liens sociaux dans le microcosme de l'ecole 
sont positifs ils sont integratifs, tandis que pour les mauvais eleves, ils sont, 
negatifs puisque ce sont des liens de rejet et d'exclusion. 

Dans l'ensemble, les donnees montrent que l'exclusion sociale en tant que 
processus et phenomene, est presente a l'interieur de l'ecole qui, neanmoins, 
continue a etre consideree comme le lieu par excellence de socialisation- et 
d'integration sociale de l'enfant apros la famille. 

'La representation sociale de l'excIusion 

Comment la plupart des gens se representent la notion d' exclusion? Que 
representent (c'est-a-dire qU'entendent) les experts lorsqu'il~ font de l'exc1usion 
et de ses representations l'objet d'une approche scientifique? Comment pourrait
on definir I'exclusion sociale? (Iodelet et aI, 1989). 

Nons n'avons pas I'intention d'en dire plus au sujetd'une notion qui n'est pas, 
a notre sens, un objet construit de recherche qu'une conception qui participe a la 
dynamique de la construction sociale de la realite et qui donc ne peut etre definie 
avec la rigueur scientifique necessaire (Berger et Luckmann, 1986; Durkheim, 
1967; Autos, 1995). 

Il faut noter qu' a partir de la moitie des annees 80, c' est -a-dire a partir du 
moment ou I' on a pris conscience de la tendance de destructuration et du 
retrecissement du marche du travail, la notion d'exclusion sociale s'est presque 
substituee, dans les discussions theoriques relatives, a la notion de chomage. Cette 
substitution a eu lieu non seulement parce qu'il s'agit d'une notion plus inventive 
mais aussi parce qu'elle englobe, entre autres, la serie manifeste et complexe des 
consequences sociales du chomage. Au fond,la question qui conceme I'exclusion 
peut etre consideree comme une question d'ampleur sociale et politique beaucoup 
plus considerable, car elle clarifie et cristallise cet ensemble complexe de 
phenomenes ou s'accumulent: inegalites, marginalisation, pauvrete et isolement 
dans l'espace social et geographique (Kokoreff 1995: 27). 

Ce deplacement de la notion de chomage, comme phenomene economique, a 
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la notion d'exclusion, comme phenomene social, a opere une modification du 
concept de hierarchie verticale des inegalites sociales, notion generalement 
admise jusqu'It la moitie des annees 80: les grands, les moyens, les inferieurs: 
Ceux qui possedent beaucoup, peu ou rien. La grande bourgeoisie, la bourgeoisie 
moyenne, le proletariat etc. Les inegalites se traduisent desormais 
horizontalement: ceux qui sont Cl. I' interieur et It I' exterie'Ur, qui participep.t aujeu 
et qui en sont exclus; ceux qui sont fonctionnellement relies au reseau dominant 
de liens sociaux - qui assure plu.s ou mains Ieur subsistance biologique et surtout 
sociale - et ceux qui sont coupes du cycle de production ,et d'echange; qui sont 
exclus, 'qui sont dans le vide social', comme le dit Alain Touraine (1991: 8). 

La notion d'exclusion sous-entend l'existence d'une ligne de demarcation 
entre J'interieur social et l' exterieur non-so·cial et exprime leur non-relation. Le 
ch6mage, la pauvrete, le fait de posseder peu, presque rien, ou rien, est un 
phenomene economique. L'exclusion cependant est un phenomene: social plus 
ample et plus profond. Elle a aussi des dimensions psychologiques. Elle 
bouleverse les forces interieures de I'individu-personne dans sa lutte pour acceder 
It un poste de travail et pour revendiquer sa dignite sociale. Par consequent, elle 
ronge le tissu de cohesion de la societe: les categories de populations exclues ne 
communiquent plus desormais avec ceux qui sont a I' interieur et avec le reste des 
elements structurels ou constitutifs de la societe It laquelle elIes appartenaient ou 
auraient dil appartenir totalement (Bouffartigue, 1993). 

Une autre dimension importante de cette nouvelle representation sodale de 
l'exclusion est que. I'attention et I'interet analytique s'est deplace des faits
phenomenes d'exclusion aux processus qui les ont provoques. On a note que. 
l'exclusion ne se produit pasd'unjour a l'autre. C'est le produit It long tenne des 
processus de generation et de constitution sociales des conditions prealables a 
l'exclusion, processus exterieurs, objectivises, c'est-a-dire structurels et qui 
"chappent le plus souvent a la conscience de l'individu. 

Dans son etude: 'De /'exclusion (soda/e) comme etat a la vulnerabilite 
(sodale) comme processus' Robert CasteI (1992) dee,:rit en detai1les dimensions 
de ces processus, parfois It long tenne, de preparation ai' exclusion sociale. Ainsi, 
le champ notionnel et representatif de I'exclusion a ete eIargi, et comprend 
.I'observation et I'etude systematique de diverses categories de populations et de 
groupes sociaux q~i manifestent des signes avant-coureurs d' exclusion, a des 
stades au a des degres divers (Paugam, 1991). 

Les donnees confmnent que la tendance a la croissance continue du nombre de 
toutes sortes d'exclus se produit parallelement et eri opposition au developpement 

. economique et ai' accumulation de richesses. Alors qu' on s' attendait, jusqu' aux 
annees 70, a ce que la croissance economique gene!ale apporte la prosperite a toute 
la population, it est arrive, et cela continue a se produire, qu'eUe a apporte plus ou 
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moins l'amelioration constante du niveau economique et social des 2/3 de 
privilegies de la societe et a engager dans une voie d'exclusion irreversible le tiers 
de defavorises. 11 s'agit d'un phenomene structurel et non bien entendu d'une 
'coincidence', comme I'a note fort i\ propos Stoleru (1974). 

Vaspect scolaire de I'exdusion 

L' ecole s' est engagee a accomplir deux missions: 

(a) preparer et produire I'elite; en transmettant une culture officielle de haut 
niveau, et (b) noter, attester et classifier la faiblesse de ceux qui ne correspondent 
pas au profil et aux exigences de cette culture et, par consequent, les confiner dans 
des orientations et dans des niveaux d'enseignement de moindre valeur 
economique, sociale et politique ou les exclure (rejeter), ou meme les pousser a 
s'auto-exclure (a interrompre leur scolarite). 

C'est la seconde mission - fonction de J'ecole qui nous interesse ici. 
Avant les annees 60, J'echec scolaire ne constituait pas un probleme social.en 

Grece, comme d' ailleurs dans les autres pays europeens. J usqu' a cette epoque, on 
n'en faisait pas mention. Au contraire, on souhaitait que l'ecole, surtout 
l'enseignement secondaire, soit plus severe et rejette un plus grand nombre 
d'eleves pour assurer un niveau eleve de connaissances, d'aptitudes et en general 
de culture a ceux qui y achevaient leurs etudes. Personne n'associait l'echec 
scolaire et le rejet des eloves i\ leur origine sociale. Le phenomene de I'inegalite 
des resultats scolaires etait attribue a une difference d' inclinations, de dons et a des 
problemes psycho-medicaux (Isambert- Iamati, 1985; Mylonas, 1982). 

Pendant les annees 60, epoque all une explosion scolaire se produit egalement 
en Grece, ant fait leur entree dans l'en~eignement du second degre de nombreux 
enfants provenant de categories sociales jusqu'alors exclues et dont les pressions 
qu'iIs exercerent sur l'enseignement se prolongerentjusqu'a l'universite. De son 
cote, l'ecole, sous la pression d'une nouvelle ideologie dominante, l'egalite des 
chances dans }'enseignement, chercha avec une serie de refonnes (les plus 
importantes ayant eu lieu en 1959, 1964 et 1976) i\ adapter son programme de 
fagon a ce qu'il soit pll:ls accessible a sa nouvelle clientele. Elle diminua les heures 
d'enseignement du grec ancien et rendit plus souples les criteres de progression 
normale dans le cursus de fagon a conserver le plus longtemps possible une 
clientele jusqu' alors exclue. Dans ce cadre ideologique favorable au 
fonctionnement integratif et assirnilateur de l'ecole, l'echec scolaire d'une partie 
des enfants qui, une ou deux decennies auparavant, etaient en dehors de.l'ecole, 
fut alors considere comme .un scandale (Mylonas, 1993). 
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La sociologie de l'education en Amerique, en Europe et par extension en 
Grece, analyse le phenomene et l'attribue d'une part aux 'inferiorites' ionees 
propres a l'origine sociale (classe sociale): histQire, type et mode de constitution 
du capital culturel, social et economique qui caracterise le habitus de classe 
correspondant (Bourdieu, 1979, 1984) et d'autre PaIt a la logique oppressive 
exercee sur l'ecole par un systeme de production qui demande a l'enseignement 
de c~ltiver des connaissances et des aptitudes specifiques et hierarchisees et qui 
impose des liens de domination d'un certain type (Baudelot et Establet, 1971). 

L'ecole, comme lieu de rencontre et de jonction d'inegalites sociales ou 
d'inegalites de classe avec les exigences du inarche du travail fonctionne de 
maniere reproductive: malgre son ideologie declaree en faveur 'de la 
democratisation et de I' egalite des chances, elle favorise ceux qui sont socialement 
privilegies et met dans une relation encore plus malaisee les defavorises, selon 
l'expression heureuse de Pierre Bourdieu. 

Et elle le fait en offrant aux premiers des diplOmes dont la valeur d'echange 
sur le marche du travail est plus elevee et aux seconds des diplomes de valeur 

, moindre. Si l'on considere que l'accession a tin poste de travail jouissant d'un 
certain credit social et d'une remuneration plus elevee depend non seulement des 
atouts d' enseignement et de culture requis (les diplomes), mais aussi du role 
considerable que joue le capital social (les relations) et qui correspond au statut 
social de la famille, alors on comprend comment les exclus possedent non 
seulement moins de qualifications mais a~ssi des moyens faibles. Dans les 
periodes de changements de structures, qui retrecissent le marche du travail, 
conime il arrive aujourd'hui, le diplome officiel comme atout de sollicitation d'un 
poste de travail continue bien entendu a etre un avantage, mais il est concurrence 
desormais par d'autres criteres supplementaires (experience, capacites, 
savoir-faire, connaissances generales et specifiques, caracteristiques de la 
personnalite etc.) que le marche impose comme exigences (Boudon et Girod, 
1981; Petita~ 1982; Cherkhaoui, 1992). 

Ceux qui echouent a I'ecole, c'est-a-dire qui n'arrivent pas an niveau de 
connaissances et de specialisation determine par le marche de fa~on a postuler a 
un poste de travail, sont d'habitude depourvus egalement des autres atouts et 
constituent une categorie sociale spec;ifique d'individus qui, rejetes de l'ecole, 
penetrent dans les, zones d'insecurite professionnelle, c'est-a-dire dans 
l'antichambre de l'exclusion sociale. 

L'echec scolaire, du moment qu'il touche an moins 30 % de la population 
scolaire, constitue un probleme social considerable, surtout dans les periodes de 
mot:1tee du chomage, puisqu'il conduit tot ou tard a des zones d'insecurite 
professionnelle, de vulnerabilite et d'exclusion sociale: ceux qui abandonnent 
I' "cole a partir du deuxieme cycle du secondaire sont les plus touches par le 
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chomage et ceux qui panni eux travailIent touchent les saIaires les plus bas I 
(OCDE 1997: 255-294). 

Mais mSme lorsque la machine de l'emploi rejette dans la zone d'exclusion, 
durant les periodes de Iicenciements en masse, des milliers de travailleurs, elle suit 
certains criteres: le plus souvent, elle rejette d'abord ceux qui ont de moindres 
qualifications et aptitudes professionnelles, ·c'est-a-dire ceux qui ant echone a 
l' ecole. Il semble qu' i1 y a une logique de reproduction de la succession des phases 
du rejet scolaire au rejet social: inferiorite du statut social de la famille ou de 
I'origine de la categorie sociale de I'eU~ve - echec scolaire - vulnerabilite saciale 
- chomage - inferiorite du statut social d6finitif - exclusion sociaIe. Meme si les 
dODnces empiriques quantitatives correspondantes sont plus complexes, eUes n 'en 
montrent pas mains qu'elles sont traversees et interconnectees par cette logique 
reproductive (Nasse, 1992). 

Il importe peu de savoir ici a qui est la faute (Plaisance, 1985), ou ce qui doit 
~tre fait pour affronter ce phenomcme du point de vue social et pedagogique 
(CRESAS 1980). 

Les exclus de I'interieur de I' ecole 

I1 est indispensable de signaler que [' echec sco[aire, qui e.st en relation etroite 
avec l'exclusion, est un phenomene qui n'est pas quantativement et 
historiquement atteste seulement apres que les eleves en situation d'echec aient 
quitt" I'ecole. Deja avant Ieur depart, Ies eleves vulnerables du point de vue 
scolaire restent pendant un laps de temps plus ou mains long Cl ['interieur, mais 
sont deja engages dans une voie plus ou mains evidente d'echec. Cette categorie 
est constituee par les eleves en suspens qui soit ant le regard dirige vers la sortie, 
soit attendent d'etre canalises - rejetes vers des Heux speciaux de concentration au 
sein meme du systeme educatif et dont ils sortent egalement tres vite, le plus 
souvent sans aucune attestation de valeur. Ce sont les exclus de ['interieur, 
conone Ies caracterisent fort iI propos Bourdieu et Champagne (1992). 

Cette logique du systeme d'enseignement qui consiste a retarder le rejet et le 
depart des eleves de cette categorie, a presenter leur depart comme un processus 
de cas individuels qui se produisent independamment l'un de I'autre au cours des 
differentes etapes du parcours scolaire, et de I'affronter comme une possibilite et 
une eventualite concernant taus les eleves de toutes les categories sociales, n'est 
pas innocente du point de vue social. C'est une logique d'elaboration d'un alibi, 
une logique de dissimulation de tout ce que l' ecole accomplit en realite aux frais 
des faibles sociaux, culturels et economiques. Et elle I'accomplit au nom de 
I'egalite et de la democratie des inegaux. . 
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I Avec l'acces en masse, dans l'enseignement secondaire, egalement d'enfants 
iSSllS de categories sociales defavorisees, on a cre6 I'illusion que ceux-ci 
pOllvaient egalement reussir, au meme titre que les enfants des familles 
privilegiees. Mais tres vite, on a pris conscience que non seulement ils ne 
reussissaient pas autant qu'on s'y attendait, mais que ceux qui arrivaient a obtenir 
le brevet d'etudes du 1'" Cycle du secondaire ou I'apolytirion (baccaIaureat) du 
2ieme Cycle, avaient deja provoque l'inflation de ces diplomes et par consequent 
lenT devaluation sur le march6 du travail. Ainsi, malgre I' augmentation des annees 
de scolarite etl'obtention eventuellement de titres scolaires de plus en plus 6leves, 
lenT situation ne s' ameliore pas en substance. lis resteDt toujours dans la categorie 
des personnes en situation d'echec puisqu'ils: poursuivent un objectif qui s'eloigne 
constamment comme un mirage. Ainsi, le probleme aigii des inegalites a l'ecole 
et, par extension, sur le marche du travail, se transfonne mais ne se resoud pas, ni 
s'ameliore (CasteI, 1995). Les enfants des socialement en dehors, meme lorsqu'ils 
prennent la voie de l'e~oIe dans l'espoir de se trouver dedans, apres quelques 
illusions de succes, prennent conscience qu'ils se trouvent a nouveau Cl t' exterieur. 
L'ecole pour eux est finalement inutile a la fois professionnellement et 
socialement. 

'Le systeme d' enseignement largement ouvert a tous et pourtant strictement 
reserve a quelques-uns reussit le tour de force de reunir les apparences de la 
'democratisation' et la realite de la reproduction, qui s' accomplit a un degre 
superieur de dissimulation, donc avec un effet accru de legitimation sociale' 
(Bourdieu et Champagne 1992: 73). 

En un mot, I'abandon premature de l'ecole est I'indice visible du debut d'une 
voie vers le chomage et eventuellement vers I' exclusion sociale. Il faut done 
signaler ici que tandis que ces eleves seront confrontes au chomage a la sortie de 
I'ecole, ils subissent l'exclusion sociale, deja a l'interieur, durant leur scolarite. 
Nous allons essayer de montrer par la suite un des aspects des processus invisibles 
de cette exclusion sociale a l'interieur de l'ecole. 

Notre hypothese 

Les frequentes observations quej'effectue avec mon equipe de recherche, de 
la vie quotidienne de certaines ecoles primaires, ont fait surgir une serie 
d'interrogations, de problematiques et de tentatives d'exegese (hypotheses) 11 
propos des,processus latents qui, a }'interieur de l'ecole, produisent le phenomene 
d'exclusion. Nous allons a present exposer seulement une des orientations de 
cette probIematique. 

L'enregistrement des mouvements, .des attractions et des repulsions. des 
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proximites et des distances des 61eves a I' interieur de l' ecole,.nous a impose l'idee 
q"ue l'espace geograpbique de l'ecole delimite les contours d'un champ social ou 
se deroule sans cesse une tentative de domination: on y noue des alliances et on 
y exprime des repulsions qui passent presque inaper~ues. parce que d'habitude 
e1Ies sont inconscientes DU inavouees. Le fait par exemple que quelques enfants 
vifs, agites, agressifs, Decupent, pendant les recreations, le plus grand espace 
central de la cour et que d' autres plu.s tranquilles et plus passifs se meuvent en 
bordure, est d'habitude attribue uniquement a la nature de lenr caractere. Le fait 
qu'un nombre suffisant d'enfants se taisent en classe et qu'its ne participent pas 
comme on l'espere aux activites didactiques, estd'habitude attribue a une timidite 
de constitution, c'est-a-dire naturelle. 

Ces phenomenes de comportements diversifies ne sont que tres rarement· 
associes a la difference de provenance sociale des enfants, a leur difference 
d'habitus de classe (Mylonas 1992: 213-216). Un tel rapprochement a ete effectue 
par exemple par Daniel Zimmennann (1982: 84) qui a montre que la plupart des 
enfants vifs du centre de la cour proviennent de categories sociaIes priviIegiees, 
tandis que ceux de la periferie sont issus de categories defavorisees. Sa recherche 
lui a done permis de remettre en question une croyance commune, seIon laquelle 
au moins dans la cour et dans le jeu predominent les eleves vifs et turbulents et 
non les bons eleves. De plus, il a montre que le jeu des attractions ou des repuIsions 
entre eleves et du choix et du rejet des enseignants a leur egard est socialement 
conditionne (Zimmennann 1982: 94 ft). 

Tout ce qui precede et nos observations in situ nous ont conduit a la 
form':lIation de l'hypothese suivante: L'origine sociale des eleves determine dans 
une large mesure, non seulement leurs resultats scolaires, mais aussi leurs liens 
sociaux avec les autres eleves. Par liens sociaux, nous entendons le tissu des 
attractions et des repulsions reciproques ou non-reciproques des eleves. 

Les caracteristiques sociaIes des at).tres eleves dont l'eIeve est le compagnon, 
ou qu'il desire avoir pour compagnons mais dont il est rejete, ou que les autres 
desirent frequentermais que celui-ci rejette, constituent l'indice d'unjeu social de 
choix et de rejets, tres decisif pour I' avenir social - et non seulement - de I' enfant, 
qui se joue aI' ecole mais dont les regles Jondamentales ant ete fixees a I' exterieur 
de I'ecole. 

Nous estimons ql,l'il s'agit d'un aspect, panni d'autres, non declare et non 
manifeste mais existant, des processus de, I'exclusion sociale future de ces eleves 
qui n'ont pas de bons resultats scolaires et qui proviennent dans l'ensemble de 
classes sociaIes ·defavorisees. 

En d'autres termes, nous supposons que I' exc.lusion de certains groupes de 
population du travail, des biens materiels, sociaux et culturels, des liens sociaux 
de soutien et de solidarite etc., a ses origines dans l'ecole. 
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Les exclus de [' interieurde l'ecole sont ceux qui se trouventengages dans une 
voie qui tat ou tard les menera hors des bords de la societe. Ce sont surtout ceux 
qui ant les plus grandes chances de passer progressivement, dans un laps de temps 
plus ou mains long, de la position sociale d'attente a celle d'incertitude et ensuite 
a celle de fragilite, de vulnerabilit6 et de precarite pour se decrocher sans doute 
totalement du tissu social legitime et aboutir dans la zone d'exclusion. 

Les entrail/es de l'ecole portent et objectivisent les probabilites d'exc\usion 
sociale des enfants des defavorises et c'est 13. qu'apparaissent-ses nombreux signes 
precurseurs. Un de ces signes peut etre localise dans le jeu des attractions -
repulsions entre eleves.C'estjustement cejeu et les infonnations importantes qu'it 
fournit a notre sujet qU'ambitionne de decrire et de mettre en evidence l'enquete 
empirique que nous avons menee pour continner ou refuter notre hypo these. 

L'enquete 

Elements methodologiques et techuiques 

L'enquete a eu lieu en deux phases: dans la premiere, nous avons choisi 15 
ecoles primaires de la ville de Patras. Pour assurer la representativite de 
I'echantillon, nous avons choisi 6 ecoles de la zone centrale de la ville et 9 de la 
zone peripMrique. Nous avons decide de nous adresser aux 301 eleves de la 
derniere c\asse de ces ecoles (145 gar,ons et 156 filles) et a leurs instituteurs 
(echantillon fortuit). Nous avons prefere les eleves de cette c\asse parce que chez 
eux le phenomene d'attraction - repulsion qui nous interesse est plus evident que 
chez les "Ieves plus jeunes. 

Ayant obtenu l'autorisation des directeurs d'etablissements et des instituteurs, 
nOllS avons demande aux eleves de remplir un questionnaire dont les donnees 
demographiques, sociales, culturelles et economiques les concernaient eux et 
leurs familles. Nous nous sommes egalement adresses aux Instituteurs et leur 
avons demande: 

de nous foumir des infonnations sur les resultats scolaires et le 
cOPlportement de chacun de leurs eleves et de faire des previsions 
sur leur parcours scolaire: ne va pas etre admis au premier cycle du 
secondaire, achevera seulement le premier cycle du secondaire, 
achevera seulement le deuxieme cycle du secondaire, sera candidat 
aux examens panhelleniques (its correspondent aux epreuves du 
baccalaureat) mais avec de moindres chances de succes, entrera a 
I'Universite, poursuivra ses etudes au-dela. 
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Nous avons egalement prie les Instituteurs de nous foumir une liste 
ou ils avaient place les eleves de leur classe en ordre d'appreciation, 
selon leurs resultats scolaires et selon aussi l'evaluation - prevision 
personnelle des enseignants au sujet de l'avenir de chaque el~ve, 
conune il a ete indique plus haul. 

Apres avoir etabli un premier rapport statistique entre la position qu'occupent 
les eleves dans ce classement et leur origine sociale, nous avons remarque, comme 
d'ailleurs dans d'autres de nos enquetes, qu'il y avait une fois de plus une 
~,onnexite statistique tres etroite. 

Dans une seconde phase., nous avons soumis aux 301 eleves un bref 
questionnaire ou on leur demandait: 

Avec Iequel de Ieurs camarades ils voudraient travailler (its 
devaient indiquer trois noms en ordre de prefere!1ce). 

Av·ec Iequel de leurs camarades its ne voudraient pas travailler (its 
devaient indiquer trois noms en ordre de rejet). 

15 jours plus tard, et cela pour qu'i1s ne se souviennent pas tres bien des noms 
qu'ils avaient notes dans le premier questionnaire, nous leur avons soumis un 
questionnaire analogue Oll on leur demandait avec qui ils voudraient ou ne 
voudraient pas jouer. 

Constitution de trois categories 

Nous avons reparti la population des 301 eloves en 3 categories: Dans la 
categorie A, ant e16 classes les eleves qui avaient eu 10 comme note (maximum) 
et dont I'instituteur avait prevu qu'ils allaient entrer a l'Universite. Conune nous 
I'avons deja signaIe, ils provenaient d'un milieu social tres ele'{e. Dans la 
categorie B, les 119 qui avaient eu 8, 9, 10 et la prevision qu'iIs alIaient achever 
le deuxieme cycle du secondaire. Certains participeraient aux epreuves 
panhelleniques mais avec de moinores chances de sucd~s. On a note que la plupart 
proviennent de couches sociales moyennes. Etaient compris egalement certains 
eleves issus de couches sociales elevees et tres peu d'eleves provenant de couches 
sociales inferieures. Dans la categorie- C, les 92 qui avaient rec;u une note 
inferieure ou egale a 7 avec pour prevision qu'ils allaient achever seulement 
l'enseignement obligatoire (Primaire et ller Cycle du secondaire en tout 9 ans de 
scolarite), certains d'entre eux avec difficulte. lis sont tous issus de familles dont 
le profil socio-professionnel et culturel reste tres modeste. 
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Elaboration des donnees 

Ayant constitue la figure cJassique du sociogramme selon Moreno (grille a· 
double entree), nous y avons insere les reponses des eleves de chaque classe a 
propos de leurs compagnons d'etudes et, dans un autre sociogramme, leurs 
reponses a propos de leurs compagnons de jeux. A la suite de ces reponses, nous 
avons COnStitlle de maniere analogue une grille d'ensemble pour toute la 
population. Enfin, une grille pour chacun des trois groupes. 

L'elaboration de ces donnees a ete effectuee au moyen d'un ordinatellr 
(SPSS). 

Resnltats 

Nous ne pouvions pas imaginer, au moment de formulation de notre 
hypothese, que la valeur determinante de la variable independante (position dans 
la hierarchie sociale et scolaire) sur la variable dependante (choix et rejets de 
camarades) aurait ete si considerable. 

Le Tableau I presente les resultats d' ensemble des choix et re jets qu' ant re9u, 
apropos du travail scolaire, les membres de chaque categorie et qui ant ete 
exprimes par l'ensemble des 301 eleves· de l'echantillon. (Pour des raisons 
d'economie, nous nous limiterons a la confrontation des categories extremes A et 
C. On peut aisement concevoir la position de la categorie B.) 

La categarie A regroupe 52% des chaix et 15% des rejets des 301 eleves, au 
cantraire de la catl!garie C qui regroupe 62% des rejets et 12% des chaix. 11 est plus 
qu'evident que dans l'enceinte de l'ecole, il y a deux mondes distincts. Le monde 
des A est socialement positif parce qu'il exerce plus d'attraction, tandis que le 
monde des C est" socialement llegatif parce qu'il est davantage rejete. 

TABLEAU 1: Distribution des CllOix et re jets de l'ensemble de 'l'echantillon' 
(echantillon total, cas 'etudier ensemble') 

Categorie Choix Rejets 

A 52% 15% 

B 36% 23% 

C 12% 62% 

Total 100% 100% 
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Les reseaux de liens differents auxquels appartiennent deja les eleves A et C 
les engagent clans des directions (trajectoires) differentes: les premiers sont diriges 
vers le centre de la societe, -les seconds en marge, c'est-a-dire vers l'exc1usion 
socia1e. 

Ponrles eloves de la c'tegorie C,le rejet de I'ecole est double: ils sont rejetes 
de I'ecole parce qu'its ne correspondent pas a ses criteres, mais its sont egalement 
rejetes par leurs camarades, car consideres COmme indesirables. Leur triste avenir 
social se profile deja nettement a l'interieur de I'ecole primaire. 

Les aspects partiels de ce pMnomene general que presente si clairement le 
Tableau I sont tres significatifs. Le Tableau l.l qui suit, presente la distribution 
des choix de chaque categorie, apropos egalement du travail scolaire. 

TABLEAU 1.1: Distribution des choix de chaque categorie, cas 'etudierensemble' 

Categorie A B C 

A 59% 50% 49% 

B 32% 38% 37% 

C 9% 12% 14% 

Total 100% 100% 100% 

Les A adressent leurs choix a 59% des membres de leur categorie et seulement 
a 9% des membres de la categorie C. Inversement, les C adressent leurs choix a 
14% des membres de leur categorie et a 49% des membres de la categorie A! 

Le phenomene est clair: les A ne. venlent pas avoir de li~ns ayec les C. 
Inversement, les C sollicitent des liens surtout avec les A. Les A ant deja constitue 
un reseau visible d'echanges, de collaborations et de liens intracategoriels qui 
semble presque 'ferme' aux C. Inversement, les C ne se choisissent pas entre eux, 
mais ils adressent 49% de leurs choix aux A, c'est-a-dire a ceux qui les rejettent. 
Il semble que les C se trouvent dans une situation suspendue: ni its ont forme leur 
propre espace social, ni its sont admis dans les autres espaces qu'ils estiment et 
auxquels its souhaitenlient s'integrer. C'est aux A, qui a 59% se choisissententre 
eux, que les autres, les B et les C, adressent le plus grand pourcentage de leurs 
choix (50% et 49% respectivement). Il semble que les A fonctionnent donc 
comme le pOle d'attraction le plus puissant. C'est leur categorie sociate de 
reference et cela a des consequences tres graves, comme l'a egalement remarque 
Merton (1965). 
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Nous pourrions peut-etre y voir une preconfiguration. des tendances 
d' embourgeoisement ou de desir d' embourgeoisement des couches sociales de la 
societe grecque non-embourgeois~es ou insuffisamment embourgeoisees. 

La distribution des pourcentages de rejets, telle qu'elle apparait dans le 
Tableau 1.2 illustre encore plus clairement le meme phenomene. 

TABLEAU 1.2: Distribution des re jets de chaque categorie, cas letudier ensemble' 

Categorie A B C 

A 8% 17% 17% 

B 22% 21% 28% 

C 70% 62% 55% 

Total 100% 100% 100% 

70% des rejets des A cancernent les C alars que seulement 17% des rejets 
concernent les A. Les A adressent seulement 8% de leurs rejets aux eleves de 
leur categorie, tandis que les C adressent 55% de leurs rejets aux membres de 
leur categorie! Les C ne sont done pas seulement rejetes par les autres CA 
70%m B 62%) mais i1s se rejetlent entre eux a un degr" tres "Ieve (55%). 
Serait-it audacieux d'avancer que nous avons consigne ici la raison pour 
laquelle les categories exclues ou en voie d'exclusion se regroupent 
difficilement en des forces compactes de revendication sociale malgre 
l'intensite parfois incendiaire des slogans ideologiques les exhortant a s'unir 
et a revendiquer? 

Malgre le grand desir des C, malgre leur tentative dramatique de s'accrocher 
au reseau de liens des A, toute la structure des attractions - repulsions fonctionne 
de fa<;on ales pousser vers la marginalisation et l' exclusion. 

Lejeu 

On connait bien les critiques qu'on adresse habituellement a la methode et a 
la technique du sociogramme: les choix - rejets varient selon le theme considere. 
Lorsque par exemple on demande a l'eleve avec qui il voudrait ou ne voudrait pas 
jouer, les preferences portent non plus sur les bons eleves, comme pour le travail 
scolaire, mais sur les eleves plus vifs et combattifs. Bien que nos distributions 
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concernant le jeu justifient en partie cette critique, en aucun cas elles ne laissent 
supposer un changement de structure. 

Le Tableau 2 presente Ies pourcentages d'ensemble des choix et rejets qu'ont 
'recru' les membres de chaque groupe pour le jeu. 

TABLEAU 2: Distribution desclloix et des re jets de l'ensemble de l'ichantillon,· 
cas 'jouer ensemble' 

Categorie Choix Rejets 

A 43% (-9%) 18% (+3%) 

B 40% (+4%) 31% (+8%) 

C 17% (+5%) 51% (-11%) 

Total 100% 100% 

Le tableau montre clairement que la structure des distributions des 
pourcentages est exactement identique it celle que nous avons remarquee dans le 
tableau du travail scolaire correspondant. La categorie A regroupe le plus de choix 
(43%) et le moins de rejets (18%). Inversement, la categorieC regroupe le mains 
de choix (17%) et le plus de rejets (51 %). Il est vrai cependant qu'on remarque un 
deplacement: Pour le jeu, Ies choix de A diminuent de 9% par rapport au travail 
scolaire, tandis que Ies choix de C augmentent de 5%.Les rejets de A augmentent 
de 3% tandis que Ies rejets de C diminuent de 11 %. Ces variations sont toutefois 
insignifiantes. 

Le Tableau 2.1 illustre de fa~on plus analytique les distributions des choix de 
chaque groupe pour le jeu. 

TABLEAU 2.1." Distribution des choix de chaque categorie, cas 'jouer ensemble' 

Categorie A B C 

A 44% (-15%) 46% (-4%) 38% (-11%) 

B 37% (+5%) 37% (-1%) 47% (+10%) 

C 19% (+10%) 17% (+5%) 15% (+1%) 

Total 100% 100% 100% 
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La aussi. les choix sui vent la meme logique que pour le travail scolaire. Le 
tableau montre que pour le jeu, les choix que les A adressent it leurs semblables 
diminuent de 15% par rapport au travail scolaire. tandis que les choix qu'its 
adressent a. la categorie C augmentent de 10%. 

Les choix que les C adressent aux A diminuent de 11 %. Toutefois, ils 
n' augmentent pas leurs choix eovers leurs semblables mais en faveur des 
B (l0%)! Tandis que la preference des autres (c'est-a.-dire des A et B) 
augmente Iegerement en faveur des C pour les jeux, les C continuent a 
ne marquer qu'une preference moindre pour leurs semblables (14% pour 
~e travail scoiaire, 15% pour le jeu). Les' structures de leurs liens sont 
cristallisees. 

Le Tableau 2.2 montre les distributions des rejets de chaque categorie pour 
le jeu. 

TABLEAU 2.2: Distribution des re jets de chaque categoNe, cas 'louer ensemble' 

Categorie A B C 

A 15% (+7%) 19% (+2%) 20% (+3%) 

B 35% (+13%) 25% (+4%) 36% (+8%) 

C 50% (-20%) 56% (-6%) 44% (-11%) 

Total 100% 100% 100% 

Pour· le jeu, les rejets que les A adressent aux C diminuent de 20% et 
augmentent de 7% lorsqu'11s s'adressent a leurs semblables. Les rejets des C 
portant sur les A augmentent de 3%, ce qui est insignifiant, mais i1 diminuent de 
11 % 'lorsqu'ils portent sur Ieurs semblables. Us les rejettent moins que pour le 
travail scolaire, mais ils ne les choisissent pas davantage. 

De ces comparaisons des pourcentages de l'ensemble des tableaux concemant 
le jeu, on peut deduire que la position C est revalorisee. Cette amelioration 
provient non pas bien entendu de la differenciation de leurs choix et rejets, mais 
de la !egore augmentation des choix et de la diminution des rejets que leur 
adressent les A et B. Les C continuent a etre toumes vers les autres categories et 
ne sont pas interesses a augmenter leur collaboration avec leurs semblables, meme 
pas lorsqu'il s'agit de jouer. 

97 



Conclusion 

Les pOUfcentages de choix et de rejets qu'adressent en general1es €leves de 
}'echantillon, all les categories d'€leves, a leurs camarades, que ce soient ceux qui 
concernent le 'travail scolaire' all 'le jeu', sui vent deux tendances opposees: les 
choix sont croissants de la categorie C a la categorie A. tandis qu'inversement les 
re jets sont croissants de la categorie A a la categorie C, Compte tenu de ces 
tendances, il faut signaler que les A adressent la plupart de leurs chaix aux A, 
tandis que les C adressent la plupart de leurs re jets aux C. Les liens sociaux entre 
€leves, qui s'expriment a travers leurs attractions et leurs repulsions. constituent. 
un reseau de liens desires dont la fanne est ovale au €lipsoYde: La zone de la courbe 
superieure de la fonne ovale comprend les couches sociales de la population les 
plus integrees et les plus attractives, tandis que la zone de la courbe inferieure 
comprend les couches sociales de la population les plus ins tables, desagregees et 
repoussees. C'est pourquoi celles - ci s' accrochent mollement au reseau de liens 
des couches centrales et Se detachent presque totalement du reseau de liens des 
couches superieures. Dne pression exterieure accidentel1e, une difficulte, un 
malheur et (par consequent) une destabilisation psychologique peuvent facilement 
pousser les fragiles et les vulnerables de la categorie C meme en dehors des limites 
Iegales de la societe. 

Jl semble qu'il est difficile de supposer (ou meme de soup<;onner) qu'it I'ecole, 
dans la cour de recreation ou en classe, ces Heux debordant de vie, de mouvement 
et de democratie, se produit de maniere souterraine (ou latente) ce type de 
processus de rejet social et d'isolement des enfants des couches sociales 
defavorisees. Ces enfants constituent finalement un ensemble que les autres eleves 
rejettent vers les contours et les marges du reseau scolaire de liens sociaux. 

Le plus penible, pour ces eleves, est que malgre leur desir, ils ne pourront ni 
acceder ni s 'integrer a la societe scolaire des bons eleves, des eleves socialement 
privilegies. Lorsqu'ils poursuivent ce but, ils se treuvent confrontes a une societe 
fennee et repulsive. 

L'ecole, malgre sa tendance a une pseudo-democratisation et sa volonte de 
renforcer les processus d'integration egalitaire de tous les eleves au meme reseau 
de liens sociaux, semble ne pas y parvenir. A l'interieur du champ de l'ecole et 
sous les apparences de sa democratisation, se jouent des jeux de marginalisation 
et d'exclusion des eleves de la categorie C. 

Qu' en sera-t-illorsque ces eleves auront 30-40 ans? Nous pourrions, en partant 
de nos resultats, risquer quelques projections sur leur avenir. Tres prabablement, 
ils auront suivi seulement l'enseignement obligatoire. lis auront accru leurs 
obligations sociales (leur niveau d'instruction laiss(! prevoir une forte natalite). 
lIs n' auront pas de travail stable. lIs se mouvront en bordure du marche. lIs serant 
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vulnerables ou its auront deja capituIe devant les forces - provocations de fuite de 
la rcalite et de la Iegalite. lIs serant dedans et dehors. I1 y a aussi de fortes chances 
qu'ils soient enfennis dans leur monde d'exclus sociaux. Notre proposition seIon 
laquelle I'exclusion sociale commence a l'ecale n'apparait pas alors comme une 
simple meteore theorique DU comme une simple contingence. Elle est I'expression 
d'une realite, qui demande toutefois une exploration plus systematique. 

Note 

1 Le recueil et I' elaboration statistique des donnees de cet article ont ete effectues par mon equipe 
de recherche, sous la responsabilite de mon collaborateur, Nicolaos Manessis. 

Theodol"os Mylonas est professeur associi de Sociologie de l'Education au 
Departement des Sciences de ['Education de l'Universite de Palras ~ Grece, Cite 
Universitaire, 26500 Rio - Patras, Tel. +30.61.997380, +30.61.997683, 
FAX: +30.61.993437, E-mail: tmylonas@upatras.gr 
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