
C H A P I T R E VI 

EVALUATION SYSTEMATIQUE DES RESULTATS OBTENUS 

Rappelons que l e s o b j e c t i f s de l a mise en p lace du système 

éduca t i f a c t u e l é t a i e n t de donner aux enfants de t o u t e s l e s couches 

s o c i a l e s des chances éga le s non seulement d ' accéde r à l ' ense ignement , 

mais encore de poursu ivre e t de r é u s s i r l e u r s é tudes e t , par l a s u i t e , 

de s ' é l e v e r dans l ' é c h e l l e s o c i a l e . La g é n é r a l i s a t i o n de ce système 

(à parti t? de 1962) é t a n t r e l a t i v e m e n t r é c e n t e , i l e s t p e u t - ê t r e t rop 

t ô t pour o b t e n i r des r é s u l t a t s vra iment conc luan t s . Cependant, dans l e 

p r é s e n t c h a p i t r e , nous examinerons, à p a r t i r des données s t a t i s t i q u e s , 

dans que l l e mesure l e nouveau système a dé jà n e u t r a l i s é l ' i n f l u e n c e de 

c e r t a i n s f a c t e u r s d ' i n é g a l i t é des chances s c o l a i r e s . Mais auparavant , 

nous étud i e rons ces f a c t e u r s eux-mêmes. 

A. FACTEURS D'INEGALITE LES CHANCES 

DEVANT L'EDUCATION 

Cer ta ins de ces f a c t e u r s son t r e l a t i f s à l ' o r i g i n e s o c i a l e , 

d ' a u t r e s au mi l i eu f a m i l i a l e t s c o l a i r e . 

1 . Fac teu r s r e l a t i f s à l ' o r i g i n e s o c i a l e 

Depuis p l u s i e u r s décenn ies , de nombreuses études son t e f f e c 

tuées pour t e n t e r d ' é l u c i d e r l e r a p p o r t e n t r e l ' o r i g i n e s o c i a l e e t l e s 

r é s u l t a t s s c o l a i r e s . Dans un grand nombre de ces é tudes , on u t i l i s e , 

l e p lus souvent , l e s c l a s s e s s o c i a l e s comme ind ice d'ensemble de l ' o 

r i g i n e s o c i a l e . 

Ces c l a s s e s s o n t , l e p l u s fréquemment, r é p a r t i e s en t r o i s 

c a t é g o r i e s : c l a s s e s a_]_ s u p é r i e u r e , b]_ moyenne e t c_)_ i n f é r i e u r e . Cel 

l e s - c i cor respondent , en g ros , aux c a t é g o r i e s su ivan te s : a_]_ grands 
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entrepreneurs, cadres supérieurs, hauts fonctionnaires, membres des 

professions l ibéra les ; b_}_ cadres moyens et subalternes, autres fonc

t ionnai res , employés, a r t i s a n s , commerçants ; _ç}_ ouvriers et t r a v a i l 

leurs manuels analogues. 

"Cette r é p a r t i t i o n , remarque Hans Grundin, r e f l è t e grande
ment la vis ion t rad i t ionne l le du s t a t u t socia l des catégories des pro
fess ions . Celui-ci est l i é à l ' importance du revenu et aussi au niveau 
d ' ins t ruc t ion et à la posi t ion de la catégorie professionnelle dans la 
hiérarchie s o c i a l e . " 1 

En effe t , socialement et dans l 'opinion générale, l e s d iver

ses professions sont classées et estimées les unes par rapport aux au

t r e s suivant une certaine h iérarchie . Ainsi, par exemple,"par su i te de 

préjugés sociaux, les professions l ibé ra les sont considérées *snpérieu-

r é s ' aux professions manuelles". Toutefois, ce t te hiérarchie profession

nelle varie selon les milieux, les pays et les époques. Dans cer tains 

pays, par exemple, " les avocats ont baissé" , tandis que " les ingénieurs 

ont monté dans l ' é che l l e socia le"^ . 

Au l ieu du terme "classe socia le" , l e s sociologues suédois 

u t i l i s e n t un concept vague : "groupe social" (socialisrupp). Ainsi, les 

t r o i s catégories exposées ci-dessus sont dénommées : a_}_ groupe social 1, 

b) groupe social 2, c_)_ groupe social 3-

La r é p a r t i t i o n de l a population uniquement en t r o i s classes 

ou groupes sociaux semble a r b i t r a i r e e t , sur tout , schématique. Néan

moins, ce t te s implif icat ion comporte le grand avantage d 'a l léger l ' é 

laboration de tableaux lorsqu'on effectue une étude sur le rapport en

t r e l ' o r ig ine sociale et les r é s u l t a t s écolaires des élèves. 

Dans les s t a t i s t i ques générales d'un pays, on regroupe les 

individus, non pas par classes ou groupes sociaux, mais par catégories 

socio-professionnelles ; c ' e s t - à -d i r e en fonction de leur a c t i v i t é pro

fessionnelle (ex. : administration, agr icu l tu re , commerce, enseignement, 

industr ie) e t selon la posi t ion q u ' i l s occupent dans cet te profession 

(ex. : cadres, d i rec teurs , employés, ouvriers , pa t rons) . 

L'Office central de s t a t i s t i que suédois (SCB). distingue neuf 

grandes catégories socio-professionnelles : 

1. H. U. GRUNDIN, Evolution de la capacité de l i r e et d ' é c r i r e au cours 
des années de sco la r i t é ( t . d . a . ) , p . 75. 

2. _Cf. Alain BIROU, Vocabulaire pratique des sciences soc ia les , p . 133-
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1. A p i c u l t e u r s , à l 'except ion des sa la r i é s agricoles ; 
2. Ins t i tu t eu r s et autres enseignants a ins i que directeurs d 'école 

n'ayant pas effectué d'études supérieures ; 

3 . Diplômés d'études supérieures (D.E.S.) ; 

k. Officiers ; 

5 . Directeurs dans tous les secteurs , sauf dans celui de l'enseignement ; 

6 . Commerçants, voyageurs de commerce, patrons de l ' a r t i s a n a t ; 

7. Hauts fonctionnaires (sauf l e s D.E.S.) et membres de certaines pro

fessions l ibé ra les ; 

8. Autres fonctionnaires ; 

9. Ouvriers. 

Gomme on le vo i t , ce regroupement n ' e s t pas basé sur un seul 

c r i t è r e . Ainsi, une ou plusieurs catégories indiquent : le domaine de 

l ' a c t i v i t é professionnelle (ex . : catégories 1 et 2) , le niveau d ' i n s 

t ruc t ion (cf_. catégorie 3) ou la pos i t ion de la profession dans la 

hiérarchie professionnelle ( ex . : catégorie 7) . 

On remarque, d 'aut re pa r t , que certaines catégories regrou

pent des personnes ayant des s t a tu t s sociaux ou appartenant à des de

grés d'une hiérarchie d i f fé ren ts . La catégorie 1, par exemple, comprend 

auss i bien l es p e t i t s agr icul teurs que les grands propr ié ta i res fonciers. 

Tout comme la r épa r t i t i on de la population en t r o i s classes 

ou groupes sociaux, l e regroupement indiqué ci-dessus comporte des in 

convénients et des avantages. 

Inconvénients : a}_ i l prend trop de place dans des tableaux 

(comparer, par ex. , les tableaux 6:15, P- 176 et 6:17, p . 178) ; 

b) certains groupes (par ex. , employés de commerce, a r t i s t e s , écrivains) 

semblent d i f f i c i l e s à placer ; c_]_ certaines catégories ( ex . : 1 et 9) sont 

trop hétérogènes. 

Avantages : a_]_ ce regroupement est plus d é t a i l l é que celui 

exposé plus haut ; b_]_ i l n ' e s t pas é t ab l i suivant un ordre de grandeur ; 

c) sa dénomination (catégorie socio-professionnelle) ne connote pas de 

jugement de valeur . 

I l faut préciser que le regroupement figurant ci-dessus est 

employé par l e SGB dans les s t a t i s t i ques concernant l'enseignement su

pér ieur . Toutefois, i l es t aussi u t i l i s é dans cel les portant sur ..d'au

t r e s enseignements l o r s q u ' i l y est question de l ' o r ig ine soc ia le . Mais 

dans de nombreux cas, le SGB u t i l i s e un autre regroupement, qui corn»" 

prend cinq catégories socio-professionnelles : 
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1. Diplômés d'études supérieures : toutes les personnes t i t u l a i r e s 

d'un diplôme d'études supérieures ; 

2. Hauts fonctionnaires : enseignants, hauts o f f ic ie rs , chefs d ' e n t r e 

pr i ses , hauts fonctionnaires e t toutes les personnes possédant un 

diplôme d' ingénieur (quelque s o i t leur emploi) ; 

3 . Autres fonctionnaires : commerçants, voyageurs de commerce, membres 

des professions l i bé ra l e s , fonctionnaires "moyens" et "subalternes" ; 

if. Ouvriers qual i f iés : ouvriers ayant reçu une formation profession

nelle p a r t i c u l i è r e , a r t i sans et mime agr icul teurs et assimilés ; 

5 . Manoeuvres : ouvriers exécutant des travaux qui n'exigent pas de 

connaissances professionnelles spéc ia les . 

Le classement des élèves et des étudiants par catégories se 

base, le plus souvent, sur le métier du père. Toutefois, l o r s q u ' i l s ' a 

g i t du niveau d ' ins t ruc t ion , on t i e n t , parfois , également compte de 

celui de la mère. 

Outre la profession du père, l e niveau d ' ins t ruc t ion de ce

l u i - c i et de la mère et aussi le sexe de l ' ind iv idu considéré, les 

chances scola i res sont l i é e s à d e nombreuses autres var iables , dont 

certaines font l ' ob j e t du paragraphe suivant . 

2. Facteurs relatifs au milieu 

familial et scolaire 

Les autres variables ayant une corrélat ion^ avec les r é s u l 

t a t s scola i res ont été ident i f iées grâce à de vastes recherches menées 

depuis les années 50. parmi ces dernières , nous résumerons l ' é tude 

Fraser, l ' é tude Wisconsin et le projet PUB, r éa l i s é s respectivement 

en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d'Amérique et en Suède. 

L'jtude Fraser 

Cette étude fut commencée en 19^9 et publiée en 1959» sous 

le t i t r e de Home Environment and the School (Le milieu famil ia l et 

1. On aura remarqué que le terme de "haut fonctionnaire" n 'a pas i c i 
le mime sens que dans l e langage courant. I l en est de mime du mot 
"fonctionnaire" tout court, qui, dans ce lu i - c i , s igni f ie : personne 
remplissant une fonction publique. 

2. Pour comprendre la su i te de l'exposé:, i l est conseil lé à cer ta ins 
lecteurs de l i r e d'abord les déf ini t ions de certains concepts, no
tamment de ceux de "corrélat ion" et de "variable" , f igurant dans 
l 'annexe B (pp. 210-211). 
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l ' é c o l e ) . Elle fut la première de son genre. En effet , contrairement 

à presque tous les autres chercheurs qui, note Husén, "se sont l imi

tés à un indice , fac i le à déterminer, de la profession ou du niveau 

d ' ins t ruc t ion des parents ou à t e l l e ou t e l l e c lass i f ica t ion socio-

économique", Elisabeth Fraser " s ' e s t efforcée [. . .j d ' é t a b l i r un rap

port entre l ' e f f e t global du milieu familial — et pas seulement ce

l u i d'un quelconque indice économique — et les r é s u l t a t s scola i res" 

(1972, p . 162). L'étude a donc porté sur un grand nombre d 'aspects du 

milieu fami l ia l , complétés, en outre, par toute une sér ie de var ia 

bles psychologiques. 

Fraser a f a i t porter son étude sur un échantillon représen

t a t i f de +̂08 élèves d'Aberdeen (Ecosse), âgés de douze ans et demi à 

t r e i ze ans et demi, et poursuivant leurs études dans dix écoles secon

daires d i f fé rentes , et e l l e a suivi leurs progrès scolaires pendant 

une année. Les renseignements concernant ces élèves comprenaient les 

r é s u l t a t s obtenus à deux t e s t s d ' in te l l igence et à un t e s t portant 

sur les connaissances en angla is . En ce qui concerne l ' appréc ia t ion 

du milieu famil ia l de chaque enfant de l ' é chan t i l l on , e l l e a é té ren

due possible par des entrevues personnelles de l ' au teur avec les pa

r e n t s . Au cours de ces dernières , Fraser a examiné les quatre carac

t é r i s t iques suivantes : a_}_ aspects cul ture ls (niveau d ' ins t ruc t ion et 

lecture des parents) ; bj_ aspects matériels (revenu, profession des 

parents , dimension de la famil le , nombre de pièces du logement) ; 

c) a t t i t udes (disposi t ions des parents à l 'égard de la car r iè re sco

l a i r e et de l ' aveni r professionnel de leur enfant, a ins i que les en

couragements q u ' i l s l u i donnent) ; d_]_ autres aspects du milieu fa

mi l ia l (l 'ambiance générale de la maison, parents divorcés ou non, mè

r e t r ava i l l an t à l ' ex té r i eu r ou non, e t c . ) (cf. Fraser, pp. v et 4o). 

Gomme c r i t è re pr incipal des r é s u l t a t s sco la i res , Fraser a 

u t i l i s é les notes obtenues;au cours de l 'année. Chaque indicateur du 

milieu famil ial a été associé à la fois au Q.I. et au c r i t è re mention

né. Enfin, l ' au teur a calculé une corréla t ion multiple entre tous les 

indicateurs , les Q.I. et les notes. 

Les r é s u l t a t s de cet te étude sont résumés dans le t ab l eau6 :1 . 

Celui-ci montre, notamment, que, de tous les indicateurs du milieu fa

mi l i a l , l es encouragements des parents ont plus d'influence sur les r é 

su l t a t s scola i res des enfants. En effet , le coefficient de corrélat ion 

entre les encouragements et la note obtenue es t l e plus élevé ( r = .66). 
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TABLEAU 6 :1 

C o r r é l a t i o n en t r e l e s i n d i c a t e u r s du mi l i eu f a m i l i a l , l e s Q..I. 

e t l e s notes pour des é lèves d ' é c o l e secondai re d 'Aberdeen. 

INDICATEURS PU MILIEU FAMILIAL 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n des p a r e n t s . . . . . . . . . . . 

Lecture d es p a r e n t s : l i v r e s „ 

Lecture des p a r e n t s : r evues e t q u o t i d i e n s . 

Rev.enus des p a r e n t s 

Dimension d e l a f ami l l e 

Nombre d e p i è c e s du logement 

A t t i t u d e des p a r e n t s à l ' éga rd des é t u d e s . . 

Encouragements donnés par l e s p a r e n t s , 

Impression généra le qui se dégage du f o y e r . 

Ensemble des i n d i c a t e u r s du mi l i eu f a m i l i a l 

Q . I . NOTES 

Az 
.28 
.38 

•35 
-Ao 

.36 

.30 

.60 
•39 

.es 

AS 
•33 
Ao 
M 

-M 

A5 
.39 
.66 
M 

.75 

Source : E. FRASER, p p . 4-2, k$, k7, 53, 55, 57, 5S, 64, 7 1 . 

L 'é tude ' J i scons in 

C e l l e - c i f u t e f fec tuée au cours des années 50 e t 60 par des 

chercheurs amér ica ins dans l ' E t a t du Wisconsin ( c e n t r e nord des E t a t s -

U n i s ) . E l l e f u t d i r i g é e par l e socio logue William Sewel l . Son bu t p r in 

c i p a l é t a i t de r eche rche r l e s f a c t e u r s qui dé te rminent l e s d i f f é r e n c e s 

de niveau d ' i n s t r u c t i o n , de p o s i t i o n de l a . p r o f e s s i o n e t de montant de 

s a l a i r e e n t r e l e s i nd iv idus ayant f réquenté l ' é c o l e secondai re (h igh 

s c h o o l ) . 

Les chercheurs de Wisconsin ont s u i v i l e groupe d ' i n d i v i d u s 

é tud i é pendant une pér iode de sep t a n s . I l s ont donc e f fec tué une é-

tude " l o n g i t u d i n a l e " (par oppos i t ion à une étude " t r a n s v e r s a l e " , qui 

p o r t e sur p l u s i e u r s groupes d i f f é r e n t s au cours d 'une même a n n é e ) . Les 

modèles d ' a n a l y s e s employés dans c e t t e d e r n i è r e ont é t é p r é s e n t é s au 

p u b l i c d'abord par W- ieweli. e t Vimal Shah dans deux a r t i c l e s , e n s u i t e 

par W. Sewell e t Robert Hauser dans un r a p p o r t f i n a l 1 . Le modèle p r é 

sen t é dans ce d e r n i e r e s t i l l u s t r é par l a f i g u r e 6 : 1 . 

1. Cf. W. H. SEWELL, V. P. SHAH, "Socio-economic Status, (suite p. ljo) 
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FIGURE 6 : 1 . Modèle d ' ana lyse employé dans l ' é t u d e e f fec tuée dans l ' E t a t de Wis consm (USA) 

Source : W. H. SEWELL, R. M. HAUSËR, p . 92 . — Figure modifiée e t s i m p l i f i é e par Lars MALGK 
e t Ingr id MATTSSON ^ans Recrutement pour l ' ense ignement supé r i eu r parmi l e s é lèves 
ce l ' é c o l e seconda i re ayant l e s mêmes p o s s i b i l i t é s de choix , Développement d 'un mo-
dè le e t quelques r é s u l t a t s empiriques ( t . d . a . ) , ' p . 8 



Le projet PUB 

Une étude analogue à ce l le de Wisconsin a été r éa l i s ée par 

des chercheurs suédois. I l s ' a g i t d'un proje t de recherche i n t i t u l é 

"Enseignement supérieur et origine sociale" (Postgymnasial Utbilding 

och Bakgrund. PUB) et exécuté par l ' I n s t i t u t d'études des problèmes 

internationaux en éducation de l 'Univers i té de Stockholm. La pa r t i e 

scient i f ique du projet fut d i r igée par Torsten Husén, d i recteur de 

cet I n s t i t u t , et les recherches elles-mêmes par Lars MSlck. 

Le "but de ce projet é t a i t d 'é lucider le rô le joué par cer

ta ins facteurs dans l e recrutement des élèves de l ' éco le secondaire 

à l'enseignement supérieur. A ce t te f in , on a étudié la r e l a t i on en

t r e , d'une pa r t , les r é s u l t a t s scola i res des élèves, leur origine so

c ia le , leur a t t i t ude à l 'égard de l ' éco le et des études e t ^éursA-in

t é r ê t s , e t , d 'aut re pa r t , leurs choix des études supérieures. 

Le groupe des élèves concernés par la recherche se composait 

de deux échantil lons d 'élèves suédois représen ta t i f s sur le plan na

t i o n a l . Ces échantillons comprenaient respectivement environ 2 000 et 

2 900 individus. Les premiers avaient terminé l ' éco le secondaire en 

1970, les seconds en 1971. 

Les chercheurs ont suivi la carr ière scola i re de ces élèves 

pendant une période de deux ans et demi après leur so r t i e de l ' éco le 

mentionnée. S'agissant d'une étude longitudinale, les données les dé

crivant avant la so r t i e de cet te dernière ont été mises en r e l a t i o n 

avec leurs choix des études opérés plus ta rd . 

Les r é s u l t a t s de l ' é tude ont été exposés dans deux rapports 

d i f fé ren ts , le premier en 1974 et le second en 1975. Ge dernier déc r i t 

l e développement d'un modèle d'analyse de la différenciat ion des é l è 

ves de l ' é co le secondaire quand i l s ' a g i t d'accéder à l'enseignement 

supérieur. Ge modèle (çf figure 6:2) es t inspiré de celui employé dans 

l ' é tude Wisconsin. 

Selon les auteurs , la caractér is t ique dominante de ce modèle 
es t l'homogénéité des groupes d 'élèves faisant l ' ob j e t des analyses. En 

In te l l igence , and the Attainment of Higher Education", Sociology of 
Education. 40, Winter I967, pp. 1-23 ; IÇ. , "Social Glass, Parental 
Encouragement, and Educational Aspirations", American Journal of So
ciology. 73, Mar. 1968, pp. 559-572 ; ¥. H. SEWELL, E. M. HAUSER 
(eds . ) , Education, Occupation and Earnings ; Achievement in the 
Early Gareer, I975. 
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FIGURE 6:2. Modèle d'analyse employé dans le pro.jet PUB. 

Source : L. MÂLCK et I . MATTSSON, p . 20 

ef fe t , ces groupes compennent des individus possédant formellement les 

mêmes conditions requises , à l 'époque, pour ê t re admis à l ' enseigne

ment supérieur. I l s ' a g i t des élèves ayant obtenu une note égale ou 

supérieure à 2,3 sur 5> Dans les analyses s t a t i s t i q u e s exposées dans 

l e rapport mentionné, on a examiné quels sont les facteurs qui ont in

fluencé la di f férenciat ion (cf. ci-dessus) parmi les élèves ayant les 

notes moins bonnes (2,3 - 3,^5) et n'ayant pas, par conséquent, de 

chance d ' ê t r e admis aux facul tés d i t e s "fermées", ce l l es -c i ne rece

vant que des élèves ayant obtenu une note égale ou supérieure à 3»85 : 

cf. tableau 6:2 . 

Parmi les di f férents groupes figurant dans ce lu i - c i , seuls 

les groupes d 'élèves ayant des notes basses (groupe A) et moyennes 

(groupe B) sont homogènes quant aux p o s s i b i l i t é s de choix des études 

supérieures. Pour ces élèves, et sur tout pour ceux du groupe A, i l 

n 'y a pas beaucoup de p o s s i b i l i t é s , contrairement à ceux du groupe G, 

et plus part iculièrement à ceux dont la note es t t r è s élevée (^,7 --5>0), 

pour ces dern ie rs , toutes les facul tés sont, en pr incipe, ouvertes. 

Les analyses s t a t i s t i q u e s exposées dans le deuxième rapport 

du projet PUB concernent seulement l e groupe A. Seul ce lu i -c i a été 

retenu à cause de son homogénéité et son importance ( i l comprend 60 % 

des élèves des deux échant i l lons) . I l faut ajouter que le groupe t r a i 

t é dans ce rapport se compose uniquement des élèves de 3e de l ' éco le 

secondaire ayant été interrogés lors de l ' é tude de l'IEA en 1970 (cf 

supra, p . 108). 
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TABLEAU 6:2 

Piépartition des élèves en groupes homogènes selon la note obtenue. 

Non ad

mis s i-

bles à 

l'uni

versité 

et aux 

grandes 

écoles 

Groupe de ni
veau "bas (A) 

Admissibles u-

niquement aux 

enseignements 

non "fermés" 

(facultés de 

philosophie, 

de droit, de 

théologie) 

Groupe de niveau moyen (B) 

Admissibles aux enseigne

ments non "fermés" 

plus 

école des hautes études 

sociales, école supérieu

re de formation des en

seignants, école des hau-

tes études techniques 

Groupe de niveau 
supérieur (G) 

Admissibles éga

lement aux en

seignements de 

prestige- facul

tés d'odontolo

gie, ..., de mé

decine) 

Notes 42,3 3A5 3,85 5,0 

a,. Par "enseignements de pres t ige" , on entend les enseignements menant 
généralement à une s i tua t ion professionnelle pr iv i légiée (haut sa
l a i r e et bonnes conditions de t r a v a i l ) et à un s t a t u t social élevé. 
I l s ' a g i t de ceux qui préparent de futurs "médecins, j u r i s t e s , den
t i s t e s , économes c i v i l s , ingénieurs c i v i l s , agronomes, inspecteurs 
des eaux et forêts et médecins vétérinaires"-'-. 

Source : L. MALCK et I . MATTSSON, p . 16. 

Outre l'examen des facteurs ayant déterminé la dif férencia

t ion, on a étudié la corréla t ion exis tant entre ces facteurs eux-mêmes, 

Les coefficients de corré la t ion obtenus f igurent dans l e tableau 6 :3 . 

Afin de se f a i r e une idée des corrélat ions entre les différentes va

r i ab l e s dépendantes et indépendantes, les auteurs ont employé les 

coefficients d i t s "tau ( T ) de Kendall". 

In terpré ta t ion de quelques coefficients figurant dans le tableau 6;3 

Rem. : Pour a l léger le tableau, nous avons retenu unique

ment les coefficients de corréla t ion concernant l'ensemble du groupe 

étudié par l e projet PUB. I l s ' a g i t donc du groupe hétérogène. 

1. Cf. l ' in t roduc t ion de Bengt GESSER à la deuxième par t i e ("Universi
t é et grandes écoles") de SOU, Le choix des études et d'une profes
sion (t.cl . a . ) . 1971, p . 117. 
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TABLEAU 6 : 3 

Coef f i c i en t s de c o r r é l a t i o n ( t a u de Rendai l ) e n t r e c e r t a i n e s 

v a r i a b l e s pour l e s garçons ( G ) e t pour l e s f i l l e s F ) - . 

V A R I A B L E S 

Groupe s o c i a l 

Connaissance du v o c a 
b u l a i r e 

Note moyenne 

I n t é r ê t mani fes té par 
l e s p a r e n t s 

Lecture pendant l e s 
l o i s i r s 

B i e n - ê t r e à l ' é c o l e 

Dési r d ' accéder à 
l ' ense ignement sup . 

Admission dans l ' e n -
• seignement supé r i eu r 

GS 

CV 

NM 

IP 

-LL 

BE 

DA 

AE 

G 
F 
G 
F 

G 
F 

G: 
F 

G 
F 

G 

G 
F 

G 
F 

GS 

.02 

.03 

.16 

.12 

.11 

.09 

.01 

.10 

.05 

.03 

.17 

.12 
TES 

cv 

.32 

3l 
.02 

- . 0 3 

.12 

.02 

.04 

# 

.17 

.18 

M 

- . 0 2 
- . 0 2 

.10 

.22 

.22 
T2c" 

.37 
HT 

IP 

.13 

.14 

.03 

.03 

.14 

.13 

.07 

LL 

.09 
7TO 

.16 

.15 

.13 
TT7 

BE 

.15 

35 
.19 

T5B 

DA 

.41 

7W. 

a_. Les c o e f f i c i e n t s sou l ignés son t s i g n i f i c a t i f s au s e u i l de P = 0,01-k 

Source : L. MALCK e t I . MATTSSON, pp . 39-40 . 

S i nous prenons comme v a r i a b l e de p r é d i c t i o n ou indépendante 

l e d é s i r d ' a c c é d e r à l ' ense ignement supé r i eu r (DA) e t comme v a r i a b l e -

c r i t è r e ou dépendante l ' a d m i s s i o n dans ce d e r n i e r (AE), nous cons ta tons 

que l a c o r r é l a t i o n e n t r e ces v a r i a b l e s e s t l a p l u s é l evée , a u s s i b i en 

pour l e s garçons ( T = . 4 l ) que pour l e s f i l l e s (T = . 3 9 ) . Au s u j e t du 

groupe s o c i a l (GS), i l e s t p lu s dé terminant pour l e s secondes ( T = .16) 

que pour l e s premiers (T= . 12 ) . Cela veut d i r e que s i , en maintenant 

1 . C ' e s t - à - d i r e q u ' i l y a 99 chances sur 100 pour que deux v a r i a b l e s 
en c o r r é l a t i o n s ' i n f l u e n c e n t d 'une façon s i g n i f i c a t i v e , ou q u ' i l 
y a une chance sur 100 pour que l a c o r r é l a t i o n cons ta tée s o i t due 
au h a s a r d . Préc i sons que P = p r o b a b i l i t é (N. d . a . ) . 
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les autres variables constantes, un garçon et une f i l l e appartiennent 

à un même groupe soc ia l , le premier aura plus de chances d'accéder à 

l'enseignement supérieur. En revanche, la deuxième aura plus de chan

ces d 'obtenir une meilleure note (cf. t a b l . 6:6, p . 159) et de mieux 

se p la i re à l ' é c o l e . En effet , l es T sont respectivement .16 et .05 

pour le garçon, .12 et .03 pour la f i l l e . Ce qui s igni f ie que l ' o r i 

gine sociale influe plus sur l e s r é s u l t a t s scolai res et l a façon de 

se p la i re à l ' éco le du premier que de la seconde. 

Le but fondamental du projet PUB étant d ' i den t i f i e r les fac

teurs qui ont le plus influencé l ' accès des élèves de l ' éco le secon

daire à l'enseignement supérieur, les auteurs ont décidé de considérer 

comme va r i ab le -c r i t è re uniquement l 'admission à ce dernier , les aut res 

variables étant a lors des variables ce prédict ion : £f. figure 6;3 et 

tableau 6:4 . Les coefficients employés dans ce lu i -c i sont appelés eta 

(H) et beta ( B ) . Le premier "est une estimation de la capacité de cha

cune des variables de prédict ion d'expliquer l a variance^ dans la va

r i ab l e dépendante, s i l ' on ne t i e n t pas compte de l ' inf luence des au

t r e s variables indépendantes". En ce qui concerne le second, c ' e s t , 

"par contre, une expression de la vér i tab le contribution de chaque va

r i a b l e indépendante à l ' exp l i ca t ion de la variance, c ' e s t - à -d i re après 

qu'on a i t corrigé l ' inf luence des aut res variables indépendantes. Par 

conséquent, le premier coefficient es t qual i f ié de 'unadjusted' et le 

second de 'adjus ted '" (Malck et tfe-ttsson, p . 42) . pour ce t te ra ison, 

seul ce dernier sera considéré dans les in te rpré ta t ions . 

I l faut rappeler que les r é s u l t a t s f igurant dans l e tableau 6 :4 

concernent les élèves ayant obtenu les notes les plus basses (2 ,3-3,45) . 

Ces r é s u l t a t s montrent, notamment, que les différences de dés i r s d ' ac 

céder à l'enseignement supérieur jouent un rô le décisif , auss i bien 

pour les garçons (B= .30) que pour les f i l l e s (B = .33). par contre, les 

autres facteurs importants sont d i f férents pour les deux sexes. Ainsi, 

le groupe socia l est prépondérant pour les f i l l e s (B = .13). En ce qui 

concerne les garçons, l ' inf luence de ce dernier sur l 'accès à l ' e n s e i 

gnement supérieur d i spa ra î t lorsque les autres facteurs sont p r i s en 

considération simultanément (B=.06 seulement). En revanche, leur in 

t é r ê t à la lec ture pendant les l o i s i r s (B = .16 contre .06 pour les f i l 

l e s ) et les encouragements donnés par leurs parents (B = .15 contre .04) 

s 'avèrent t r è s importants. 

1. "Variance" es t un terme u t i l i s é en s t a t i s t i q u e , dont l ' exp l i ca t ion 
s e r a i t fas t id ieuse ( N . d . a . ) . 
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Groupe social 

Connaissance du vocabulaire 

Filière de l'école secondaire 

Lecture pendant les loisirs 

Bien-être à l'école 

Intérêt manif. par les parents 

Note moyenne 

Désir ci 'accéd er à 1 ' ens . sup. 

Admission 
dans l ' e n 
seignement 
supé r i eu r 

FIGURE6:3. P lan des ana lyses s t a t i s t i q u e s f a i t e s dans l e p r o j e t PUB. 

S o u r c e : L. MALCK e t I.MATTSSON, p . 34 . 

TABLEAU 6:4 

Résumé des r é s u l t a t s des a n a l y s e s . V a r i a b l e - c r i t è r e : 

admiss ion dans l ' ense ignement s u p é r i e u r . 

Filles 
n = 

Eta 

.20 

.11 

.18 

.13 

.10 

447 

Beta 

.13 

.06 

.15 

.06 

.04 

Garçons 

n = 391 

Variables indépendantes Eta Beta 

Groupe social 11 .06 

Filière de l'école secondaire 15 .12 

Note moyenne -. 28 .24 

Lecture pendant les loisirs 22 ,l6 

Intérêt manif esté par les parents 22 .15 

Bien-être à l'école l6 .0^ 

Désir d ' accéder à l ' ense ignement s u p . . . .37 -30 

S o u r c e : L. MAHLGK e t I . MATTSSON, p . 44 

Remarques 
1 . Nous avons s i m p l i f i é l e t ab l eau en supprimant l e s données s t a t i s t i 

ques s u i v a n t e s : l e s r é s u l t a t s du t e s t F e t l a somme des R 2 . 
2 . Les au t eu r s n ' o n t pas tenu compte des v a r i a b l e s ayant une t r è s f a i 

b l e c o r r é l a t i o n avec l ' a c c è s à l ' ense ignement s u p é r i e u r . I l s ' a g i t , 
dans l e cas où l ' o n a employé l e s c o e f f i c i e n t s e t a e t b e t a , de l a 
connaissance du v o c a b u l a i r e , a u s s i b i e n pour l e s garçons que pour 
l e s f i l l e s ( d ' o ù l ' a b s e n c e de c e t t e v a r i a b l e du t ab l eau 6:4) e t du 
b i e n - ê t r e à l ' é c o l e , uniquement pour ces d e r n i è r e s . 

.37 • 33 
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Dans l 'ensemble, on remarque que — contrairement au cas des 

garçons — seuls t r o i s facteurs jouent un grand1 rô l e dans l ' accès des 

f i l l e s à l'enseignement supérieur (çf_. f i g . 6 :4 ) . 

r Garçons 

Désir d'ac
céder àl'en-
seign. sup. 

Note moyenne 

Lecture pen
dant les 
loisirs 

Intérêt ma
nifesté par 
les parents 

Filière de 
l'éCi second 

Fi l l e s 

Désir d'ac
céder àl'en-
seign.. sup. 

Note moyenne 

Groupe so
cial 

.15 

J^ 

Admis
sion 
dans 
l'en-
sei-
gne-
ment 
sup. 

FIGURE 6:4. Résumé des analyses ; les variables ayant, dans l e modèle PUB. 

été la cause de différenciat ion entre les élèves admis et les 

non admis dans l 'enseignement.supérieur. 

Remarque : Les valeurs données sont des coefficients (beta) de régression. 

S o u r c e : L. MALCK et I . MATTSSON, p . 53 . 

Gomment peut-on a lors expliquer l e f a i t que, en général e t 

comme nous l e verrons plus lo in , les f i l l e s sont sous-représentées 

dans l'enseignement supérieur ? Gela est dû, nous l 'avons vu, à la 

prédominance pour e l l es de l ' inf luence du groupe soc i a l . Or, les au

t r e s facteurs , l ' i n t é r ê t manifesté par les parents et la lecture pen

dant les l o i s i r s , qui, d 'après le tableau 6:4, n 'agissent pas considé

rablement sur leur accès à l'enseignement mentionné, ont une c e r t a i 

ne corré la t ion avec le groupe socia l (_cf_. t a b l . 6 :3 ) . Autrement d i t , 

une f i l l e issue du groupe social 1 aura plus de poss ib i l i t é s de fa i re 

la lecture pendant l e s l o i s i r s (T= .10) et plus de chances d ' ê t r e en

couragée par ses parents (T= .09) que cel le issue du groupe social 2 

et surtout 3. 
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Dans l e t a b l e a u A:5 ( p . 209) son t résumés l e s d i f f é r e n t s f a c 

t e u r s d ' i n é g a l i t é des chances devant l ' é d u c a t i o n , dont l a p l u p a r t sont 

connus (depuis quelques années seulement) grâce aux études de c e r t a i n s 

a u t e u r s . 

Dans l a s e c t i o n s u i v a n t e , nous examinerons dans q u e l l e mesu

r e l ' o r i g i n e s o c i a l e in f luence encore l ' é d u c a t i o n , malgré l e s d i f f é r e n 

t e s mesures é g a l i t a i r e s p r i s e s dans l e domaine de c e t t e d e r n i è r e . S i , 

parmi l e s d i f f é r e n t s f a c t e u r s d ' i n é g a l i t é , nous avons r e t e n u seulement 

l ' o r i g i n e s o c i a l e , c ' e s t pa rce que nous ne d isposons pas de données 

nous permet tan t de t e n i r compte des a u t r e s . En revanche , b i en que non 

mentionné i c i e t dans l e s t i t r e s de l a s e c t i o n e t des paragraphes qui 

s u i v e n t , l e sexe se ra p r i s en cons idé r a t i on . 

B. INFLUENCE DE L'ORIGINE SOCIALE SUR L'EDUCATION 

1« Milieu d ' o r i g i n e e t r é s u l t a t s s c o l a i r e s 

Dans ce paragraphe , nous examinerons quel e s t l e degré de 

r e l a t i o n e x i s t a n t e n t r e l e niveau d ' i n s t r u c t i o n , l a ca t égo r i e s o c i o 

p r o f e s s i o n n e l l e , l e revenu des p a r e n t s , l e l i e u de r é s idence e t l e 

type d ' h a b i t a t i o n , e t l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s . Comme c r i t è r e de ces 

d e r n i e r s , nous cons idérerons l e s notes obtenues , e t ce la uniquement à 

l ' é c o l e de b a s e . Et parmi l e s neuf c l a s s e s de c e t t e d e r n i è r e , i l ne 

s e r a r e t e n u que l a 6e , d e r n i è r e c l a s s e où l e s é lèves é tud i en t l e s mê

mes m a t i è r e s . Les notes obtenues par l e s é lèves d 'une c l a s s e (,7e> 8e 

ou 9e) du cours supér ieur ne sont pas comparables pour ces d e r n i e r s , 

puisque l e niveau d 'un élève dans une mat iè re e s t évalué par comparai

son au niveau moyen de l ' ensemble des é lèves qui apprennent c e t t e d e r 

n i è r e (cf . p . 111) . 

1. Cf. notamment : P . BOURDIEU e t J . - C . PASSERON, Les h é r i t i e r s , Les 
é t u d i a n t s e t l a c u l t u r e , pp . 25, 3 ^ ; G. DE LANDSHEERE, I n t r o d u c t i o n 
à l a recherche en éducat ion , pp . I96 , 2*4-1, 2*4-2 ; J . W. B. DOUGLAS, 
The Home and the School . A Study of A b i l i t y and Attainment i n the 
Primary School , chap.. VII , V I I I , XI, XII ; E. FRASER, pp . -4-0-70 ; 
T. HUSÉN, 1972, pp . 18-19, 159-161 ; L. MAHLCK e t I . MATTSSON, 
pp . 2*4-27 ; W. H. SEWELL e t R. M. HAUSER, pp . *4-7, 90 . 
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a . R e l a t i o n e n t r e l e niveau d ' i n s t r u c t i o n 

des p a r e n t s e t l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s 

Le t ab l eau 6:^, indique l e niveau d ' i n s t r u c t i o n du père e t ^e 

l a mère, e t l e s notes moyennes obtenues par des é lèves de 6 e nés en 1953, 

c - à - d v ' des é lèves ayan t , normalement, terminé l ' é c o l e de base en L9691. 

TABLEAU 6 :5 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n du père e t de l a mère e t notes moyennes 

obtenues par des é lèves de 6 e n ^ s e n 1953.. 

V Niveau d ' i n s t r u c t . de l a mère 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n du p è r e \ . 

Ecole p r ima i re 

B.E.P.G. (ou équ iva l en t ) 

Bacca lauréa t 

Diplôme d ' é t u d e s supé r i eu re s 

Ensemble 

Ec
ol
e
 
pr
im
ai
re
 

B
.
E
.
P
.
G
.
 
(o
u
 

é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
)
 

B
a
c
c
a
l
a
u
r
é
a
t
 

D
i
p
l
ô
m
e
 
d
'
é
t
u
d
e
s
 

s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
 

E
n
s
e
m
b
l
e
 

3,09 3,37 3,68 . . 3,10 
3,40 3,51 3,9^ •• 3,^7 
3,^6 3,78 3,89 3,95 3,65 
3,83 3,85 4,o6 3,97 3,89 

3,12 3,54 3,93 3,96 3,20 

Source : SGB, Origine s o c i a l e e t accès aux f i l i è r e s de t r o i s e t de 
qua t re ans de l ' é c o l e secondai re ( t . d . a . ) , 1977, P . 4 2 . 

I l r e s s o r t de ce t a b l e a u que l e niveau d ' i n s t r u c t i o n des p a 

r e n t s i n f l u e sur l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s . Les é lèves don t , par exemple, 

l e s deux p a r e n t s n ' o n t f réquenté que l ' é c o l e p r ima i re ont obtenu l a no

t e 3 , a l o r s que ceux dont l e s deux p a r e n t s son t t i t u l a i r e s d ' un diplôme 

d ' é t u d e s supé r i eu re s ont presque obtenu l a note 4 . 

Gela s ' e x p l i q u e par l e f a i t que, en g é n é r a l , l e s p a r e n t s p lus 

i n s t r u i t s ont p lus de p o s s i b i l i t é s d ' e n r i c h i r l e vocabu la i r e de l e u r s 

en f an t s , notamment par des l e c t u r e s , e t de l e s a i d e r dans l e u r t r a v a i l 

s c o l a i r e . En o u t r e , i l s s ' i n t é r e s s e n t p l u s aux études e t aux progrès de 

ces d e r n i e r s e t son t p lus p o r t é s à l eu r donner des encouragements e t 

1. Nous ne disposons malheureusement pas de données concernant des 
é lèves qui ont terminé l ' é c o l e de base p lus récemment. 
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des c o n s e i l s . Le t a b l e a u 6 : 1 , dé j à vu ( p . 148) , montre l e s c o e f f i c i e n t s 

de c o r r é l a t i o n en t r e ces d i f f é r e n t s " i n d i c a t e u r s du mi l i eu f a m i l i a l " e t 

l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s * 

b . R e l a t i o n en t r e l a ca t égo r i e s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e 

du pè re e t l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s 

Le t ab l eau 6:6 met en évidence l a r e l a t i o n e n t r e l ' o r i g i n e 

s o c i a l e e t l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s . I l e s t manifes te que l e s enfants 

de diplômés d ' é t u d e s supé r i eu re s (D.E .S . ) ont l e s me i l l eu re s notes e t 

ceux de manoeuvres l e s moins bonnes . On remarque également que l a moi

t i é des enfan ts des D.E.S. ont une note supé r i eu re à 4 , a l o r s que c e l 

l e - c i n ' e s t obtenue que par 14 % des enfants de manoeuvres, s o i t un 

enfant sur s e p t . 

TABLEAU 6;6 

Origine s o c i a l e e t notes moyennes obtenues 

par des é lèves de 6s nés en 1953. 

Catégorie socio-pro
fessionnelle du père 

Diplômés d•étud es sup. 

Hauts fonctionnaires 

Autres fonctionnaires 

Ouvriers qualifiés 

Manoeuvres 

Profession inconnue 

Ensemble 

Notes moyennes 

G 

3,88 

3,46 

3,21 

3,09 

2,86 

2,79 

3,08 

F 

3,88 

3,68 

3,39 

3,36 

3,14 

3,05 

3,33 

E 

3,88 

3,50 

3»30 

3,23 

2,99 

2,92 

3,20 

Pourcent. des élèves ayant 
obtenu une note moyenne 
inférieu- supérieu
re à 3,0 re à 4,0 

G 

10 

26 

3^ 

4o 

50 

^5 

41 

F 

13 

14 

25 

26 

36 
40 

28 

E 

12 

20 

29 

33 

44 

42 

35 

G 

50 

33 

22 

17 

11 

14 

19 

F 

49 

4o 

28 

27 

16 

17 

25 

E 

49 

36 

25 

22 

14 

16 

22 

Bemarque : G = Garçons, F = F i l l e s , E = Ensemble. 

S 0 u r c e : SGB, 1977, P- 4 l . 
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c. Relation entre l e revenu des parents , l e l i eu de résidence, 

l e type d 'habi ta t ion , e t les r é s u l t a t s s co la i r e s . 

Au printemps 1975, l a Direction nationale de l'enseignement 

(SO) a effectué une étude sur les r é s u l t a t s obtenus par les élèves de 

6 e de sept départements aux épreuves standardisées de suédois, de ma

thématiques et d ' ang la i s . Le but de l ' é tude é t a i t d'examiner les dif

férences exis tant entre les niveaux de connaissances des élèves de 

différentes régions ou l o c a l i t é s . Les départements choisis é ta ient les 

suivants : Stockholm (es t du pays), Goteborg och Bohus (ouest ) , Malmo-

hus (sud), Kalmar (id_. ) , Orebro (cen t re ) , Vâsternorrland (nord), Norr-

"botten (id_. ) . Le nombre des élèves de 6 e de ces départements au cours 

de l 'année sco la i re 197^/75 représentaient presque l a moitié de l ' e n 

semble des élèves se trouvant en 6 e dans tout le pays. 

Une des premières étapes de l ' é tude a consisté à calculer la 

moyenne des notes obtenues par les élèves de chaque département et de 

chaque commune dans l'ensemble des t r o i s matières mentionnées. La com

paraison entre les notes moyennes des élèves des sept départements mon

t r e que les différences entre ces derniers sont r é d u i t e s . Par contre, 

la comparaison entre les notes moyennes des élèves des différentes com

munes révèle l ' ex is tence de grandes différences entre ces dernières à 

l ' i n t é r i e u r de chaque département. Gomment expliquer ce phénomène ? 

Dans un a r t i c l e portant sur l ' é tude dont i l est question et publié dans 

un quotidien suédois, Ann-Charlotte samec l 'expl ique a in s i : 

"Le revenu des parents et le milieu de résidence jouent un 
grand rô l e : 

"Les enfants habitant dans une grande v i l l e ont, en moyenne, 
de meilleurs r é s u l t a t s scolai res que ceux qui habitent dans une région 
peu peuplée, (rans les grandes v i l l e s , i l y a plus de personnes ayant 
?e hauts revenus.) 

"Les enfants des communes r iches sont, en moyenne, meilleurs 
à l ' éco le que ceux des communes pauvres. 

"Les enfants habitant dans des zones où i l y a des v i l l a s 
obtiennent de meilleurs r é s u l t a t s scolai res que ceux des zones où i l 
y a des immeubles — même s ' i l s habitent dans une même commune."1 

Quelques exemples : Prenons le département de Stockholm. Des 

vingt-deux communes q u ' i l comprend, considérons les sept suivantes : 

1. A.-G. SAMEC, "Les enfants ayant des parents r iches ont plus de 
chances d 'obtenir de meilleures notes", Pagens Nyheter (Les Nou
vel les du Jour) ( t . d . a . ) , 5 oct . 1977, p . 14. 
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Danderyd, Tâby, Lidingo, So l l en tuna , Botkyrka, SodecctSlje e t Haninge. 

Dans l e s qua t r e p remiè res , où l e s revenus son t t r è s é levés e t où de 

nombreuses f a m i l l e s h a b i t e n t dans des v i l l a s , l e s é lèves ont , en moyen

ne, des notes supé r i eu re s à 3 , 1 ( c f . diagramme 6 ; l ) . Par c o n t r e , dans 

^ ^ H Note moyenne (de l à 5 ) . 

I l l i Revenu moyen (en G .S . ) . 

DIAGfî. 6 : 1 . Jfotes moyennes obtenues en I975 par des é lèves de 6 e de 
s e p t communes du département de Stockholm aux épreuves 
s t a n d a r d i s é e s de suédo i s , d ' a n g l a i s e t de mathématiques, 
e t revenus moyens perçus au cours de l a même année par 
des hommes h a b i t a n t ces communes. 

S o u r c g : A . - G . SAMEG, p . 14.. 
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les t r o i s dernières , où les revenus sont t r è s bas et où la quas i - to ta 

l i t é des habitat ions sont des immeubles, les élèves ont, en moyenne, 

des notes inférieures à 2 ,9 . 

Le compte rendu complet de l 'é tude r éa l i s ée par la SO a été 

publié en juin 1977 P3^ le Conseil pédagogique (PN) de ce t te dernière. 

Celui-ci s ignale , notamment, que "la corréla t ion entre les r é s u l t a t s 

obtenus aux épreuves standardisées et le revenu moyen sur le plan com

munal est de 0,88. la moyenne des notes obtenues à ces épreuves est 

donc à peu près proportionnelle à la moyenne des s a l a i r e s " ! . Car, plus 

ces derniers sont élevés, plus les élèves ont, en général, les meil

leures cond i t i ons d'étud e s . 

2. Milieu d 'or igine et choix des études 

a. Représentation des différents groupes sociaux et choix des 

matières à option et des travaux manuels à l ' éco le de base 

Représentation des dif férents groupes sociaux 

Presque 100 % des f i l l e s et des garçons âgés de sept à seize 

ans fréquentent l ' éco le de base, puisque ce l l e - c i est obl igatoire^. Au

trement d i t , tous les groupes sociaux (G.S.) sont ou devraient être r e 

présentés à environ 100 % dans cet te école. Plus précisément, cela veut 

d i re que, théoriquement, le pourcentage d 'élèves issus de chaque G.S. de

v r a i t ê t re presque égal au pourcentage de ce dernier dans l a population 

to t a l e du pays. Cependant, t e l n ' e s t pas toujours l e cas. 

Au cours de la période 1972-1973, Hans Grundin a étudié L'évo

lu t ion de la capacité de l i r e et d ' éc r i r e au cours des années de scola

r i t é , sur un échantil lon de 1 600 élèves de l ' éco le de base. Dans ce 

dernier , les t r o i s G.S. é ta ient représentés comme su i t : G.S. 1 : 12 %, 

G.S. 2 : 4 - 7 $ , G.S. 3 : kl % -, a lors que dans la population du pays i l s 

se r épa r t i s sa i en t a in s i : 11, 39 et 50 %. Comme on le vo i t , les G.S. 2 

et 3 é ta ient respectivement sur-représenté et sous-représenté (cf. Grun-

din, p . 76). 

1. PN, Rapport sur les a c t i v i t é s de l 'année 1976/77 ( t . d . a . ) , p . 45. 
2 . Ce pourcentage comprend également les élèves fréquentant l ' e n s e i 

gnement spéc ia l , à l 'except ion, bien entendu, de ceux qui souffrent 
de handicaps tellement graves qu'on est obligé ne les placer dans 
des i n s t i t u t i ons spéc ia les . 
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On p o u r r a i t essayer d ' e x p l i q u e r ce l a en d i s a n t : P e u t - ê t r e 

p l u s i e u r s f ami l l e s des G.S. 2 e t 3 o n t - e l l e s respec t ivement "beaucoup 

e t peu d ' e n f a n t s en âge s c o l a i r e . Mais c e t t e e x p l i c a t i o n ne peut ê t r e 

vala"ble, puisque l e s f ami l l e s ouv r i è r e s (G.S. 3) o n t> en g é n é r a l , beau

coup d ' e n f a n t s . 

Outre l ' é v o l u t i o n mentionnée, Grundin a ana lysé comment l e s 

é lèves des c l a s s e s s p é c i a l e s (c f . supra , p . 119) de l a 2e à l a 9e de 

l ' é c o l e de base se r é p a r t i s s e n t dans l e s d i f f é r e n t s G.S. Les r é s u l t a t s 

de son ana lyse son t exposés dans l e t ab l eau 6:7 • 

TABLEAU 6:7 

R é p a r t i t i o n (en %) dans l e s t r o i s groupes sociaux des é l èves des 

c l a s se s s p é c i a l e s e t de l ' é c h a n t i l l o n t o t a l é tud ié par Grundin. 

CATEGORIES DES ELEVES 

Total des élèves des classes spéciales 

Elèves des classes de lectureâ. 

Elèves des classes de soutierâ. 

Echantillon total 

G .S. 1 

5 

9 

3 

12 

G.S. 2 

3̂  
35 
30 

k7 

G.S. 3 

6i 

56 

67 

ia 

TOTAL 

100 

100 

100 

100 

a_. Uniquement dans l e s c l a s s e s k - 9-

Source : H. U. GRUNDIN, p . 8 l . 

I l r e s s o r t de ce t a b l e a u que, à l ' opposé du cas p récéden t , 

l e G.S. 3 e s"t s u r - r e p r é s e n t é dans l e s c l a s s e s ment ionnées. Ceci e s t 

p lu s manifes te dans c e l l e s de s o u t i e n , où deux t i e r s (67 %) des é l è 

ves v iennent de ce groupe, a l o r s que c e l u i - c i ne c o n s t i t u e que kl % 

de l ' é c h a n t i l l o n t o t a l . Grundin expl ique ce la comme s u i t : 

"En ce qui concerne l e s r a i s o n s de l a s u r - r e p r é s e n t a t i o n du 
groupe s o c i a l i n f é r i e u r dans l e s c l a s s e s s p é c i a l e s , on peut en mention
ner deux : Les é l èves appa r t enan t à ce groupe ont probablement p l u s 
de d i f f i c u l t é s à apprendre que d ' a u t r e s . Mais on peut a u s s i penser que. 
l a tendance des ense ignants à envoyer des é lèves à l ' ense ignement s p é 
c i a l a un r a p p o r t avec l ' a p p a r t e n a n c e s o c i a l e de l ' é l è v e , c ' e s t - à - d i r e 
que, s i deux é lèves ont un même bas niveau de c a p a c i t é s , on e s t p lus 
p o r t é à envoyer dans une c l a s s e s p é c i a l e c e l u i qu i v i e n t du groupe s o 
c i a l i n f é r i e u r " ( p . 8 l ) . 
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Origine s o c i a l e e t choix des ma t i è res à op t ion 

Gomme on l ' a vu au c h a p i t r e I I I , l e s é lèves des cours élémen

t a i r e e t moyen de l ' é c o l e de "base é t u d i e n t l e s mêmes ma t i è res ( o b l i g a 

t o i r e s ) ; ceux du cours s u p é r i e u r , par c o n t r e , apprennent , en o u t r e , 

des mat iè res à op t ion : une seconde langue é t r angère ( l ' a l l emand ou l e 

f r a n ç a i s ) , l ' économie , l a t echno log ie e t l a d i s c i p l i n e a r t i s t i q u e . En 

ce qui concerne l e s deux langues é t r a n g è r e s , chacune e s t d i v i s é e en 

cours généra l (ou f a c i l e ) e t en cours s p é c i a l (ou d i f f i c i l e ) . 

Selon l e t a b l e a u 6 : 8 , l ' u n e ou l ' a u t r e langue e s t cho i s i e 

TABLEAU 6:8 

R é p a r t i t i o n (en %) des é lèves de 9 e s e lon l e u r o r ig ine s o c i a l e , 

l e u r sexe e t l e u r choix de ma t i è res à op t ion en 1973/74. 

\ . Mat iè res 
\ à op t ion 

%. 

Catégorie \ . 
s o c i o - p r o f e s - \ 
s i o n n e l l e du pèr 

Diplômés d ' é t u 

des supe r . 

Hauts f o n c t i o n 

na i r e s 

Autres fonc 

t i o n n a i r e s 

Ouvriers q u a l i 

f i é s 

Manoeuvres 

P ro fes s ion i n 

connue 

Ensemble 

e \ 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

H 
n3 

•H 
O 

•• HD 
Pi 

^ m 

S 

le
ma
 

ou
rs
 

H O 
<: 

A 

44 
32 

4o 
30 

28 

31 

19 

23 

16 

19 

25 
19 

25 

24 

H 

•H 

o • • >>0 
PH 

CQ CQ 
•ri 

an
ça
 

ou
rs
 

u o 

B 

25 
48 

11 

31 

7 

23 

4 

19 

4 

12 

2 

17 

7 
21 

H 
cd 

4 
•• a HD 

• d E»D 
£ 

le
ma
 

ou
rs
 

H O 

G 

11 

7 

11 

16 

15 

15 

8 

20 

12 

23 

17 

22 

12 

19 

H 
ce 

•• C 
"CD 

CQ ho 
•ri 

an
ça
 

ou
rs
 

£° 
D 

4 
4 

1 ; 

12 

3 
8 

2 

8 

2 

7 

2 

6 

2 

8 

X 
•H 
O 

Xi CD 

°5 •• S cd 
H H 

-P CD 
O nd 

E 

84 

93 

63 

89 

52 

77 

33 
70 

33 
61 

46 

64 

46 

72 

CD 
CD 3 
a a< •H «H 

rH -P 
se
xp
 

ct
is
 

•H n3 
(3 

F 

— 

3 

2 

4 

1 

6 

1 

7 

3 

7 

1 

8 

2 

6 

CD 
•H 

on
om
 

o 

G 

1 

3 

6 

7 

7 

17 

8 

23 

9 

31 

7 
28 

7 
22 

CD 
•H 

fclO 
O 

rH 

ch
no
 

CD 

H 

15 
0 

29 

-

39 
0 

57 

0 

54 
0 

43 
0 

45 

0 

h 
0 
0 
d 

•H 

CD 

M 
• H CD 
-P 2 
I ! * 

I 

— 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

3 
0 

1 

0 

H 

g 
"CD 
S 

"CD 
M 

ta
l
 

0 

J 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Source : SGB, 1977, p . 3 3 . 
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surtout par les enfants des couches sociales supérieures. Tandis que, 

par exemple, les f i l s rie diplômés d'études supérieures ( r .E .S . ) choi

s i ssen t un cours spécial de langue (°9 % '• ££.• ^-XS- 1» col . A + col . B), 

les f i l s d 'ouvriers (qual i f iés et non qual i f iés ) choisissent la tech

nique (respectivement 57 et 54 % : cf. l i g . 7 et 9, col . R"). Le pour

centage des f i l l e s de r . E . S . choisissant un cours spécial est encore 

plus élevé (80 % : cf. l i g . 2, co l . A + co l . B). En ce qui concerne 

ce l les d 'ouvr iers , "beaucoup choisissent l'économie (£f. l i g . 8 et 10, 

col . G). On remarque que, dans toutes les couches socia les , les f i l 

les choisissent les langues plus que les garçons (cf. co l . E) , x e t au

cune ne chois i t la technologie (cf. col . H). 

Sexe et choix des travaux manuels et des matières à option 

Quinze ans après la général isat ion de l ' éco le de hase, plus 

précisément en 1977» les élèves se conformaient encore aux modèles 

t rad i t ionnels en choisissant les travaux manuels et même les matières 

à option. Gela est i l l u s t r é par le tableau 6:9. 

Si l ' on considère l'ensemble des garçons de 9e (_cf. col . A), 

on constate que le pourcentage de ceux qui choisissent les travaux sur 

"bois et sur métal ( l i g . l ) — réservés traditionnellement aux hommes — 

s 'élève à 94,5 % (Al), tandis que ces mêmes travaux sont choisis seu

lement par 11,8 <#des f i l l e s (Bl) . Inversement, les travaux t e x t i l e s 

( l i g . 2) — considérés comme "travaux féminins" — sont choisis par 

88 % des f i l l e s (B2) et seulement par 5>3 ^ des garçons (A2). 

Si l ' on considère maintenant les ef fec t i fs des groupes ef

fectuant les travaux sur bois et sur métal, on remarque q u ' i l s sont 

composés comme su i t : garçons : 89,3 % (Cl) , f i l l e s : 10,7 % (Dl) . A 

l 'opposé, les groupes accomplissant les travaux t e x t i l e s se composent 

a ins i : garçons : 5,9 % (C2), f i l l e s : 94,1 % (D2). 

La comparaison du pourcentage des f i l l e s choisissant les t r a 

vaux manuels "masculins" ( l i g . l ) à celui des garçons choisissant les 

travaux "féminins" ( l i g . Z) révèle que ce lu i - l à (Bl) est supérieur à 

ce lu i -c i (A2). Gela v ient , sans doute, du f a i t que le choix des pre

miers travaux es t une sor te de promotion pour l e s f i l l e s , tandis que 

le choix des seconds par les garçons est considéré par ceux-ci comme 

"dégradant". 
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TABLEAU 6:9 

R é p a r t i t i o n (en %) des é lèves de 9 e s e lon l e u r sexe e t l e u r choix 

de t r avaux manuels e t de mat iè res à op t ion en octobre 1977. 

Travaux manuels 

matières à option 

Travaux manuels 

Bois et métal 

Textile 

Autres 

Total 

Matières à option 

Economie 

Art 

Technique 

Français 

Allemand. 

Autres 

Total 

Répartition des élè
ves dans les travaux 
et les matières^ 

Garçons 

1. 

2 

3 
4-

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Ll 

A 

94- ,5 

5,3 
0,2 

Filles 

B 

11,8 

88,0 

0,2 

100,0 \ 100,0 

6,7 
3,6 

4-7,4-

8,1 

33,9 

0,3 
100,0 

24-,9 

9,0 

0,9 
23,2 

4-1,7 

0,2 

- 100,0 

Proportion des sexes 
dans chacun des tra
vaux et matièresâ. 

Garçons 

G 

89,3 

5,9 
51,0 

5l,o 

21,9 

29,1 

98,2 

26,7 

45,8 

54-,5 

51,0 

Filles 

D 

10,7 

94-,1 

4-9,0 

4-9,0 

78,1 

70,9 

1,8 

73,3 

54-,2 

4-5,5 

4-9,0 

Total 

E 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

a_. Lire l e s r é p a r t i t i o n s e t l e s p ropor t ions dans l e sens des f l è c h e s . 

Source : SGB, "L 'éco le de base 1977/78" ( t . d . a . ) , i n S M U 1978:12, 
p p . 28-29. 

Examinons également l a composit ion des groupes des é lèves 

c h o i s i s s a n t comme mat iè re à op t ion l 'économie ( l i g . 5 ) : garçons : 

21,9 % (G5), f i l l e s : 78 ,1 qg (D5) ; ou l a technique : garçons : 98,2 % 

(G7), f i l l e s : 1,8 96 (D7)- Même en ce qui concerne l a deuxième l a n 

gue é t r a n g è r e , l e s garçons e t l e s , f i l l e s opèrent des choix d i f f é 

r e n t s (cf . notamment C8 e t D8). Ce phénomène noue e s t p lus d i f f i c i l e 

à i n t e r p r é t e r . 

Le choix des t ravaux manuels e t des mat iè res à op t ion à l ' é 

co le de base n ' ayan t pas de r a p p o r t avec l ' o r i e n t a t i o n des é tudes , i l 

e s t p lus i n t é r e s s a n t d 'examiner l e s choix e f fec tués à 1 ' école s econda i r e . 
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b . Choix des f i l i è r e s à l ' éco le secondaire 

et chances d'accès aux f i l i è r e s longues 

I l y a quelques années, l 'Office central de s t a t i s t i que sué

dois (SGB) a mis en place un proje t dont l e "but est de mettre en évi 

dence la sé lec t ion sociale successive aux différents niveaux du sys tè 

me d'enseignement. Le premier t r ava i l de ce projet a consisté à r e 

c u e i l l i r des renseignements concernant l ' o r ig ine sociale des élèves 

ayant terminé l ' éco le de hase au printemps 1972 et leur a c t i v i t é au 

printemps 1973. L'étude a porté sur 7 500 élèves choisis au hasard. 

Ses r é s u l t a t s sont exposés dans un rapport publié en 1977- Quelques-

uns de ces derniers sont résumés dans les pages qui suivent. Nous y 

examinerons successivement la r e l a t i o n entre l ' a c t i v i t é après l ' é co le 

de base et l ' o r i g ine socia le , et entre ce l l e - c i e t l ' accès aux f i l i è 

res de t r o i s ou de quatre ans. Pour s impl i f ier , nous désignerons ce l 

l e s - c i par " f i l i è r e s longues" ( l e s " f i l i è r e s courtes" étant ce l les de 

d eux ans ) . 

Mais, auparavant, i l faut préciser que, dans les comptes ren- . 

dus des r é s u l t a t s , l ' o r ig ine sociale des élèves est décr i te avec la 

plus élevée des catégories socio-professionnelles (C.S.P.) du père et 

de la mère. Mais, en f a i t , cet te r é p a r t i t i o n ne diffère pas beaucoup de 

la r é p a r t i t i o n selon la C.S.P. du père uniquement. Ainsi, par exemple, 

parmi les enfants qui, en 1970, é ta ient âgés de quinze ans, la C.S.P. 

du père é t a i t plus élevée ou la même que cel le de la mère pour rsspec-

tivement 5*4- et 30 %.-Elle é t a i t moins élevée pour seulement 16 %. (cf. 

SCB, 1977, P. 19). 

Origine sociale et a c t i v i t é après l ' éco le de base 

Selon le tableau 6:10, l ' o r ig ine sociale a une grande influen

ce sur l e choix d'une a c t i v i t é après l ' é co l e de base. On observe, par 

exemple, que le pourcentage des élèves ayant poursuivi leurs études va 

de 91 % pour les f i l s et SA- % pour les f i l l e s de diplômés d'études su

périeures à 60 % pour les f i l s e t 61 % pour les f i l l e s de manoeuvres. 

Mais la différence entre les élèves des différentes C.S.P. es t plus 

marquée dans le choix des f i l i è r e s . Ainsi, le pourcentage des f i l s de 

ces ouvriers et celui des f i l s de DJ.E.S. ayant choisi une f i l i è r e lon

gue sont respectivement 12 et 79 %• L 'écar t entre les deux catégories 

d'enfants dans les chances d'accès aux f i l i è r e s longues varie de l à 7. 
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TABLEAU 6:10 

R é p a r t i t i o n (en %) des é lèves ayant terminé l ' é c o l e de base en 1972 

se lon l eu r o r i g i n e s o c i a l e , l eu r sexe e t l e u r a c t i v i t é en 1973-

^""\^^ Catégorie socio-pro 
\ . fessionnelle du pèr 

Activité "̂"--v̂ ^ 

Filières "théoriques" de2ansâ, 

Total (activités soulignées) 

e 

G 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

Di
pl
ôm
és
 d
'
é


t
u
d
e
s
 s
u
p
e
r
.
 

91 

79 
65 

5 
8 

6 

12 

9 
8 

3 

0 

4 

100 

100 

Ha
ut
s
 f
o
n
c


t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 

87 

78 

55 
Vï 
V* 
19 

18 

15 

11 

13 

1 

2 

0 

2 

2 

5 

100 

100 

A
u
t
r
e
s
 f
o
n
c


t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 

75 \ 
7h 

31 

26 

1Q 

22 

27 

26 

18 

20 

2 

2 

2 

2 

3 
2 

100 

100 

O
u
v
r
i
e
r
s
 

q
u
a
l
i
f
i
é
s
 

66 

68 

20 

19 

11 

19 

3̂  

31 

24-

2 

2 

5 

3 

3 
2 

100 

100 

M
a
n
o
e
u
v
r
e
s
 

60 

61 

12 

12 

10 

16 

37 

32 

32 

29 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

100 

100 

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 

in
co
nn
ue
 

6l 

65 

15 
11 

8 

19 

38 

35 

28 

23 

1 

5 

2 

7 

7 
1 

100 

100 

E
n
s
e
m
b
l
e
 

70 

68 

27 

22 

12 

18 

30 

28 

23 

23 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

100 

100 

a . Les f i l i è r e s " t héo r iques" de deux ans correspondent à l ' a n c i e n n e 
"école s p é c i a l i s é e complémentaire". 

Source : SCB, 1977, P- ?Ô. 

Dans l ' ensemble , parmi ceux qui ont cont inué l e u r s é tudes , 

l e s garçons son t p l u s nombreux que l e s f i l l e s . 
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Parmi les enfants de manoeuvres, 32 % des garçons et 29 % des 

f i l l e s , contre seulement 9 % des f i l s et 8 % des f i l l e s de D.E.S., ont 

commencé à t r a v a i l l e r immédiatemment après l ' éco le de base-

D'une façon générale, i l existe un rapport entre le type d 'en

seignement choisi par les élèves, plus particulièrement par les garçons, 

et le type de profession exercée par leurs pères . Ainsi, tandis que la 

plupart des enfants de T.E.S. ont poursuivi leurs études secondaires 

dans une f i l i è r e longue, . les enfants d 'ouvriers ont, le plus souvent, 

choisi une f i l i è r e dispensant une formation professionnelle. Parmi ces 

derniers , les garçons ont, le plus souvent, choisi un enseignement pré

parant au t r a v a i l dans l ' i n d u s t r i e ou dans l ' a r t i s a n a t , tandis que les 

f i l l e s ont choisi un enseignement préparant au t r a v a i l de maison, de 

soins , de "bureau ou de commerce (cf. SGB, 1977, P- 2^) . 

"Même le choix du t r ava i l montre une l i a i son avec le type de 
profession de leurs pères. Les garçons issus des familles agricoles ê-
t a i en t , plus souvent que les autres garçons, employés dans l ' a g r i c u l 
ture et la sy lv icul ture . Les garçons dont les pères étaient commerçants 
ou ar t i sans é ta ien t , plus souvent que l es garçons appartenant aux au
t r e s catégories socio-professionnelles, employés dans le commerce ou 
dans le bâtiment et l ' a r t i s a n a t . Pour les f i l l e s qui ont commencé à 
t r a v a i l l e r après l ' éco le de base, i l ne semble pas exister une r e l a t i on 
correspondante entre le type de profession de leurs pères et celui de 
leur propre profession." 

Origine sociale et choix des types d'enseignements 

Le tableau 6:11 rend compte des choix des types d'enseigne

ments opérés par des .élèves des dif férentes G.S.P. ayant accédé aux 

f i l i è r e s longues de l ' éco le secondaire. 

Le cycle d'études des f i l i è r e s des l e t t r e s , des sciences so

c ia les et des sciences naturel les dure t r o i s ans . Ces f i l i è r e s corres

pondent à l ' anc ien lycée. Elles se dif férencient , en conséquence, des 

autres f i l i è r e s par le f a i t qu ' e l l e s préparent surtout à la poursuite 

des études supérieures. r ' où le nombre élevé des enfants de diplômés 

de ces dernières les choisissant : 69 % des garçons et 91 % des f i l l e s 

(cf. l i g . 7 et 8, col . A), contre ¥ï % des f i l s et 73 % des f i l l e s de 

manoeuvres (cf. id_., co l . E ) . 

1. SGB. "Influence de l ' o r ig ine sociale sur l e choix des études après 
l ' école de base" ( t . d . a . ) , in Pressmeddelande, 4 l , 1976, p . 2 . 
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TABLEAU 6:11 

R é p a r t i t i o n (en %) s e lon l ' o r i g i n e s o c i a l e e t l e sexe des é lèves ayant 

terminé l ' é c o l e de base en 1972 e t c h o i s i l e s f i l i è r e s longues . 

^ " ~ \ ^ ^ Catégorie s o c i o - p r o - ' ^ j 
^"^~_ f e s s i o n n e l l e du pè re 

F i l i è r e s de t r o i s ^ ~ \ ^ ^ 
e t de q u a t r e ans ^ ^ ^ ^ 

Sciences n a t u r e l l e s ( N ) . . . . 

To t a l ( E , T) 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

n 
12 

• n 

i 4 

15 
16 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

•G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

G 

F 

D
i
p
l
ô
m
é
s
 d
 

tu
de
s
 
su
pé
:
 

A 

7 
28 

8 

35 

5^ 
28 

69 

91 
12 

8 

19 

1 

31 

9 
100 

100 

s 

Ha
ut
s
 
fo
nc
 

ti
or
ma
ir
es
 

B 
3 

26 

8 

19 

34 

& 
46 

79 
Ie) 

13 
35 

8 

54 

21 

100 

100 

1 
o 

A
u
t
r
e
s
 
fo
n
 

t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 

G 
5 

32 
8 

25 
34 
23 

47 

80 

1S 

15 
?8 

5 
53 
20 

100 

100 

CD 4H' 
•H •!-'. 

pi pi o o" 
D 
4 

18 

7 
32 
32 

28 

43 

78 

13 
22 

44 

57 
22 

100 

100 

M
a
n
o
e
u
v
r
e
s
 

E 
6 

31 
9 

24 

30 

18 
l& 

73 
17 

27 

39 

56 

27 
100 

100 

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 

i
n
c
o
n
n
u
e
 

F 
10 

21 

14 
10 

51 

31 
7e> 
62 

38 

25 

25 
38 

100 

100 

Ct) 
H 

CD 
tû 
P! 

G 
5 

28 : 

8 

25 
36 

26 
49 

79 

15 

17 

35 
3 

51 
21 

100 

100 

Source : SGB, 1977, p . 26. 

I n s t r u c t i o n e t "profession des p a r e n t s e t accès aux f i l i è r e s longues 

Dans l e t ab l eau 6:12 f i g u r e n t l e s taux d ' accès aux f i l i è r e s 

longues r é p a r t i s se lon l a G.S.P. du père e t c e l l e de l a mère à l a f o i s . 

Comme l e montre l e t a b l e a u , i l e x i s t e de grandes d i f f é r e n c e s 

dans l e s taux d ' a ccè s à ces f i l i è r e s non seulement e n t r e l e s d i f f é r e n 

t e s zones, mais encore à l ' i n t é r i e u r de chacune de c e l l e s - c i . 331 sem

b l e que l a G.S.P. de l a mère a p lus d ' impor tance que c e l l e du père pour 

l e choix des f i l i è r e s longues . On v o i t , par exemple, que c e l l e s - c i sont 
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TABLEAU 6:12 

Taux d ' a c c è s aux f i l i è r e s longues des é lèves avant terminé l ' é c o l e 

de base en 1972 r é p a r t i s s e lon l a G.S . P . du père e t d e l a mer eâ.. 

XG.S.P. de la mère 

G.S.P. du père \. 

Dipl. d'ét. sup. 

Hauts fonction. 

Autres fonction. 

Ouvriers qualifiés 

Manoeuvres 

Profession incon. 

Ensemble 

D
i
p
l
ô
m
é
s
 d
'
é
-

t
u
d
e
s
 
su
pe
r.
 

86 

• • 

• • 

• • 

• • 

Sk 

Ha
ut
s
 
f
o
n
c


ti
on
na
ir
es
 

78 

56 

59 

• • 

6o 

65 

A
u
t
r
e
s
 
f
o
n
c


t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 

62 

52 

37 

30 

2k 

27 

36 

Ou
vr
ie
rs
 

q
u
a
l
i
f
i
é
s
 

• • 

29 

3k 

21 

20 

23 

2k 

M
a
n
o
e
u
v
r
e
s
 

• • 

3k 

21 

15 

13 

6 

ik 
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 

i
n
c
o
n
n
u
e
 

69 

50 

30 

21 

13 

13 

2k 

En
se
mb
le
 

71 

kd 

31 

21 

1k 

16 

25 

a_. Chaque "zone" comprend l e s taux d ' a ccè s aux f i l i è r e s longues des 
é lèves dont l e père e t l a mère appa r t i ennen t à l a même G.S.P. 

Source : SGB, 1977, p . 2 8 . 

c h o i s i e s par 59 % des é lèves dont l e s pè res son t ouvr i e r s q u a l i f i é s e t 

le.-; mères "hauts f o n c t i o n n a i r e s " (c f . p . 1^6), e t seulement par 29 % 

de- ceux dont l e s pères sont "hau ts f o n c t i o n n a i r e s " e t l e s mères o u v r i è 

r e s q u a l i f i é e s . 

Gomme on pouvai t s ' y a t t e n d r e , l e taux l e p lus é levé se r e n 

con t re parmi l e s é lèves dont l e père e t l a mère son t diplômés d ' é t u d e s 

supé r i eu res (86 %), e t l e p lus bas parmi ceux dont l e s deux p a r e n t s 

sont manoeuvres (13 %), du moins dans l e cas où l a p ro f e s s i on e s t connue. 

Au l i e u de l a G.S.P. du père e t de l a mère, on peut cons idé 

r e r l eu r niveau d ' i n s t r u c t i o n , c ' e s t ce qu ' i nd ique l e t ab l eau 6 : 1 3 . 

Même dans ce ca s , l e niveau d ' i n s t r u c t i o n de l a mère semble 

avo i r p lus de poids que c e l u i du p è r e . Prenons , par exemple, l e cas de 

l ' ensemble des garçons e t c3es f i l l e s . Parmi ceux dont l e s deux p a r e n t s 
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TABLEAU 6:13 

Taux d ' a c c è s aux f i l i è r e s longues des é lèves ayant terminé l ' é c o l e de 

base en 1972 r é p a r t i s s e lon l e niveau d ' i n s t r u c t i o n du père e t d e l a mère. 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n d e l a mère 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n du père 

Garçons 

Ecole p r i m a i r e 

Premier cycle (ou é q u i v a l e n t ) , 

Lycée (ou équ iva len t ) , 

Ensemble 

F i l l e s 

Ecole p r i m a i r e , 

Premier cyc le (ou é q u i v a l e n t ) . 

Lycée ( ou équ iva len t ) , 

Ensemble- • • • 

Ensemble 

Ecole p r ima i r e 

Premier cycle (ou é q u i v a l e n t ) . 

Lycée (ou équ iva len t ) 

Ensemble 

0 

O n3 

e O .H 

H & 

O !> 

o> d 

fi^S 

CD > 
• H 

CT1 

O VCD 

>3 S 
O 

1-3 w 

•g 
0 
M 
C 

18 

42 

51 

20 

15 

29 

45 

17 

17 

36 

49 

18 

41 

40 

67 

45 

39 

32 

46 

38 

40 

36 

57 

42 

67 

66 

79 

75 

74 

89 

75 

73 

71 

81 

77 

74 

21 

41 

66 

27 

18 

34 

54 

22 

19 
38 

6o 

25 

Source : SGB, I977, p . 29 . 

n ' o n t s u i v i que l ' a n c i e n n e école p r ima i re ( s i x ou s e p t a n s ) , s e u l s 17% 

ont cont inué l e u r s é tudes dans l e s f i l i è r e s longues . Dans l e cas où l e 

père a f réquenté seulement c e t t e école e t l a mère l e l ycée , l e taux 

d ' a c c è s à ces f i l i è r e s a t t e i n t 71 %. S i , par c o n t r e , l a mère n ' a s u i v i 

que l ' é c o l e p r ima i re e t l e père a f réquenté l e l y c é e , l e taux e s t de 

49 % seulement . 

Considérons enf in l a G.S.P. e t l e niveau d ' i n s t r u c t i o n du 

père uniquement. Le t ab l eau 6:14 f a i t r e s s o r t i r une f o r t e c o r r é l a t i o n 

e n t r e l ' a c c è s aux f i l i è r e s longues e t l e s deux f a c t e u r s c o n s i d é r é s . En 

e f f e t , l e taux d ' a ccè s à ces d e r n i è r e s pour l e s enfants dont l e s pè re s 
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TABLEAU 6:14 

Taux d ' a c c è s aux f i l i è r e s longues des é lèves ayant terminé l ' é c o l e de 

base en 1972 r é p a r t i s s e lon l e niveau d ' i n s t r u c t i o n e t l a G.S.F. dupèreSl 

^^~^^Niveau d ' ins t ruc t ion du père 

G . S . P . d u p è r e ^ " ~ ~ \ ^ ^ E
c

o
l

e 
p

ri
m

a
ir

e 

P
re

m
ie

r 
cy

cl
e 

( o
u 

é
q

u
iv

a
l.

 )
 

L
y

c
é

e 
( 

ou
 

é
q

u
iv

.)
 

E
ns

em
bl

e 

71 71 

^1 50 54 48 

26 38 54 31 

20 31 25 21 

14 20 - 14 

12 . . . . 16 

19 38 60 25 

a . Les s ignes employés dans ce t ab l eau sont expl iqués à l a page 12 . 

Source : SCB, 1977? P« 3 0 . 

appa r t i ennen t à une G.S.P. donnée augmente avec l e niveau d ' i n s t r u c 

t i o n de ces d e r n i e r s ( à l ' e x c e p t i o n d ' un cas , i n e x p l i c a b l e : c e l u i 

des "ouvr i e r s q u a l i f i é s " ) . Prenons, par exemple, l a ca t égo r i e " a u t r e s 

f o n c t i o n n a i r e s " : l e s taux d ' a c c è s aux f i l i è r e s longues des é lèves 

dont l e s pè re s appa r t i ennen t à c e t t e d e r n i è r e e t ont f réquenté l ' é c o l e 

p r i m a i r e , l e premier cycle ou l e lycée son t r e spec t ivemen t 26, 38 e t 

54 %. 

c . Chances s c o l a i r e s e t choix des d i s c i p l i n e s 

dans l ' ense ignement supé r i eu r 

Pans l e premier appendice de l eu r ouvrage i n t i t u l é Les h é r i -

t iers_, l e s deux soc io logues f r a n ç a i s P i e r r e Bourdieu e t Jean-Claude 

Passéron consacrent un paragraphe à " L ' o r i g i n e s o c i a l e des é t u d i a n t s 

f r a n ç a i s " . Dans l e s premières l i g n e s de c e l u i - c i , i l s p r é c i s e n t q u ' i l s 

ont " u t i l i s é t r o i s s é r i e s de s t a t i s t i q u e s concernant l e s é t u d i a n t s " , 

e t l e s d é f i n i s s e n t comme s u i t : 
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"Le premier type de s t a t i s t i ques £. . .J décr i t la par t respec
t ive des étudiants issus des diverses couches sociales dans l'ensemble 
de la population étudiante et dans chaque d i sc ip l ine . Ces chiffres sont 
ceux dont on se se r t l e plus communément pour décrire l ' i néga le repré 
sentat ion des diverses couches de la société française dans l ' ense igne
ment supérieur" (p . 133)• 

Mais, remarquent les auteurs , "ces chiffres ne donnent qu'une 

idée t r è s incomplète" de l ' i n é g a l i t é des chances devant l 'éducat ion, 

" les catégories sociales les moins représentées dans l'enseignement su

périeur se trouvant en mime temps les plus nombreuses dans la popula

t ion ac t ive" . C'est pourquoi "on u t i l i s e fréquemment, pour ca rac t é r i 

ser les chances d'accès à l 'Univers i té , le rapport entre le nombre 

d 'é tudiants issus d'une catégorie socio-professionnelle donnée et le 

nombre de personnes act ives de ce t te catégorie" ( i b i d . ) . 

Même ce deuxième type de s t a t i s t i q u e s ne donne pas une e s t i 

mation précise des chances sco la i re s . Seul l e troisième type donne 

cet te dernière . I l es t exposé, par les auteurs mentionnés, dans un au

t r e paragraphe, i n t i t u l é justement "Les chances scola i res" (p . 139). 

Tans ce lu i -c i sont décr i tes les deux sortes de probabi l i tés : la pro

b a b i l i t é objective et la probabi l i té conditionnelle. 

Par la première, on entend les chances "qu'a un enfant d'un 

sexe donné et dont le père a une profession donnée d'accéder normale

ment à l'enseignement supérieur". Elle "est fournie par le rapport : 

étudiants i n s c r i t s pour la première fois [à. l 'Universi téJ , 
or ig inai res d'une catégorie socio-professionnelle donnée 

cohorte d'enfants issus de ce t te catégorie socio-profes
s ionnel le" . 

En ce qui concerne la probabi l i té conditionnelle, i l s ' a g i t 

des "chances qu'a un étudiant [.. .J d'une catégorie sociale donnée 

s ' inscr ivan t pour la première fois à l 'Univers i té de fa i re t e l ou t e l 

type d 'é tudes" . Les probabi l i tés conditionnelles "supposent acquise 

l ' en t r ée dans l'enseignement supérieur. Elles s'expriment dans le rapport : 

étudiants i n s c r i t s pour la première fois dans une d i s c i p l i 
ne donnée, or iginaires d'une catégorie socio-professionnelle 

étudiants issus de cet te même catégorie socio-professionnelle 
i n s c r i t s pour la première fois à l 'Univers i té" . 

1. Le terme "cohorte" s'entend au sens démographique, c ' e s t - à -d i r e : 
ensemble d ' individus ayant vécu un événement semblable pendant la 
même période de temps ; ou, en l 'occurence, ensemble d' individus 
consti tuant le groupe d'âge auquel appartiennent les étudiants 
mentionnés ( ï ï . d . a . ) . 
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Pour notre étude, nous avons u t i l i s é la première pa r t i e du 

premier type de s t a t i s t i ques — c ' e s t - à -d i r e la par t respect ive des 

étudiants issus des diverses G.S.P. dans l'ensemble de la population 

étudiante i n sc r i t e pour la première fois (cf. t a b l . 6:15, co l . A et 

A') — et la deuxième par t i e du troisième type — c ' e s t - à -d i re les 

chances conditionnelles (cf. id_., co l . B, G, D e t B \ C , D ' ) . Nous 

n'avons pas tenu compte des chances objectives, car nous n'avons pas 

pu obtenir des données permettant de les calculer . 

Les colonnes A et A' du tableau 6:15 montrent que, après une 

période de vingt ans (de 1956 à I976), la représentat ion des six pre

mières G.S.P. a diminué, tandis que ce l le des t r o i s dernières a aug

menté. Pour c e l l e s - c i , c ' e s t - à -d i r e les "hauts fonctionnaires", les 

"autres fonctionnaires" et les ouvriers (cf_. p . 1^5)> l'augmentation 

de la représentat ion e s t , respectivement, de 3 ,0 , 0,9 e t 3,3 %> Ges 

chiffres donnant seulement "une idée incomplète . . ." , i l au ra i t été plus 

intéressant de connaître les chances objectives de chaque catégorie. En 

ce qui concerne les chances (condit ionnelles) d'accéder, notamment, aux 

facul tés ("fermées") de médecine et d'odontologie, on remarque qu ' e l l e s 

ont diminué pour toutes les G.S.P. 

Considérons maintenant la représentat ion des sexes. I l r e s 

sor t de la dernière l igne des colonnes A - D que, en 1956/57» les fem

mes de toutes les G.S.P. é taient sous-représentées, aussi bien dans 

l'enseignement supérieur en général (36,9 %) que dans chaque faculté : 

d ro i t (15,8 %), médecine (23,3 %), odontologie (25,3 %). Quelle é t a i t 

la s i tua t ion vingt ans après ? Les colonnes A ' -D ' montrent q u ' i l y a 

eu une net te amélioration. Dans l 'ensemble, la proportion de femmes 

dans l'enseignement supérieur es t passée de 36,9 % à, 4-6,9 %, so i t une 

augmentation de 10 %. Gela f a i t espérer que, d ' i c i quelques années, le 

nombre de femmes et celui d'hommes i n s c r i t s dans cet enseignement s e 

ront égaux ou presque. Ceci est déjà le cas pour les enfants d ' ag r i cu l 

teurs — où les femmes sont d ' a i l l e u r s en majorité —, d ' i n s t i t u t e u r s 

et d ' o f f i c i e r s . Curieusement, les f i l l e s de fonctionnaires sont parmi 

les moins représentées . Mais la sous-^représentation la plus marquée 

est cel le des f i l l e s d 'ouvr ie rs . 

Si l ' on examine enfin chaque type d'enseignement, on consta

te que lés femmes sont, dans l 'ensemble, en majorité dans la facul té 

d'odontologie ( 5 2 , 2 ^ ) . 
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TABLEAU 6:15 
Rep ré sen t a t i on (en $) des neuf G.S.F. dans l a popu la t ion é t u d i a n t e 
i n s c r i t e pour l a première f o i s dans l ' ense ignement supé r i eu r e t 
chances c o n d i t i o n n e l l e s ( i d . ) des é t u d i a n t s en 1956/57 e t 1975/76." 
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a . Sexe : H = Hommes, F = Femmes, T = T o t a l . 
b . En 1956/57, c e t t e f a c u l t é s ' a p p e l a i t "éco le d e n t a i r e s u p é r i e u r e " . 

Sources : G. BOALT e t T. HUSM, Soc io log ie d e ^ l ' é d u c a t i o n . Recherche e t 
réforme dans l e système s c o l a i r e suédois ( t . d . a . ) , pp . 217-218 ; 
e t données fou rn ie s par l e SGB en j a n v i e r 1979-
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Ne d i sposan t pas de données s t a t i s t i q u e s p l u s r é c e n t e s qui 

nous permet ten t de c a l c u l e r l e s chances ( o b j e c t i v e s ) qu 'on t l e s enfants 

des d i f f é r e n t e s G.S.P. d ' accéder aux enseignements secondai re e t supé 

r i e u r , nous nous contentons — pour donner au l e c t e u r au moins une c e r 

t a i n e idée — d ' expose r , dans l e t ab l eau 6 :16 , des c h i f f r e s concernant 

des enfants nés en 1948. Ceux-ci ont terminé l ' a n c i e n n e école p r ima i re 

(de sep t ans d ' é t u d e s ) ou l ' " é c o l e u n i f i é e " - ( d e neuf ans ) e n t r e 1962 

e t I964 . 

TABLEAU 6:16 

R é p a r t i t i o n (en %) des enfants des d i v e r s e s G.S.P. nés en 1948 e t ayant 

au moins commencé des étud es au lycée e t dans l ' ense ignement s u p é r i e u r . 

Catégorie s o c i o - p r o 
f e s s i o n n e l l e du père 

Agr i cu l t eu r s 

I n s t i t u t e u r s 

Diplômés d ' é tud es sup, 

Of f i c i e r s 

Directeurs 

Commerçants 

Hauts fonctionnaires 

Autres fonctionnaires 

Ouvriers 

Ensemble des 
enfants nés 

en 194-8 

14 

1 

3 

1 

1 

10 

9 

10 

51 

Jeunes ayant 
• commencé des 
et. au lycée 

16 

53 
76 
71 

51 
24 

49 

31 

12 

Jeunes ayant 
commencé des 
étud es sup. 

9 

43 

81 

61 

95a 
18 

43 

23 

11 

Total 100 

a. Estimation vraisemblablement trop élevée. 

Source : SCB, 1976, pp. 20, 21. 

D'après ce t a b l e a u , 5 1 % àe ces enfants son t nés de p a r e n t s 

o u v r i e r s . De ces mimes e n f a n t s , seulement 12 e t 11 % ont commencé 

respec t ivement des é tudes secondai res longues e t s u p é r i e u r e s . Parmi l e s 

enfants de diplômés d ' é tudes s u p é r i e u r e s , formant seulement 3 % du t o 

t a l , 76 e t 81 % ont commencé respec t ivement ces deux enseignements. Ce 
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d e r n i e r c h i f f r e f a i t supposer que quelques enfants de D.E.S. ont a c c é 

dé à l ' ense ignement supé r i eu r sans avo i r f réquenté l e l y c é e , p o u r t a n t 

s e u l e v o i e , à l ' époque , menant à ce d e r n i e r . Nous ne p a r l e r o n s pas des 

enfants de " d i r e c t e u r s " (c f . p . 1^5), pa rce que l e pourcentage de ceux 

ayan t commencé l e s é tudes supé r i eu re s e s t t e l l emen t é levé — par r a p 

p o r t à ceux ayan t commencé l e lycée — q u ' i l semble exagéré . 

Nous exposons également, dans l e t ab l eau 6 :17, l a r é p a r t i t i o n 

des jeunes âgés de v ing t ans e t des i n s c r i t s dans l ' ense ignement supé

r i e u r au début des années 50 e t à l a f i n des années 6 0 . 

TABLEAU 6:17 

R é p a r t i t i o n (en %), par o r i g i n e s o c i a l e , des jeunes âgés de 

v i n g t ans e t des i n s c r i t s dans l ' ense ignement supé r i eu r 

au début des années 50 e t à l a f i n des années 60 . 
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Source : B . GE3SER, "Le recru tement pour l ' u n i v e r s i t é e t l e s grandes 
éco l e s " ( t . d . a . ) , i n SOU, 1971, pp . 1^3, 144. 

En 1953» l e pourcentage de nouveaux i n s c r i t s i s s u s du groupe 

s o c i a l (G .S . ) 1 é t a i t presque 6 f o i s e t 28 f o i s c e l u i de nouveaux i n s 

c r i t s i s s u s respec t ivement des G.S. 2 e t 3 ( c f . c o l . C). En 1968, i l 

é t a i t presque k e t 9 f o i s ( c f . c o l . F ) . Pour l e s enfants des t r o i s 

G.S . , l e s chances ob j ec t i ve s on t , en quinze a n s , é t é m u l t i p l i é e s r e s 

pect ivement par 3» ^ e t 9 (cf . c o l . G). 
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Après avo i r examiné l ' i n f l u e n c e de l ' o r i g i n e s o c i a l e sur l ' é 

duca t ion ( p l u s précisément sur l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s e t l e choix des 

é t u d e s ) , voyons maintenant q u e l l e in f luence c e t t e d e r n i è r e exerce sur 

l e s t a t u t s o c i a l . 

G. INFLUENCE DE L'EDUCATION SUR LE STATUT SOCIAL 

C e l u i - c i e s t l a p l ace qu'une personne occupe dans l a s t r u c 

t u r e s o c i a l e . I l e s t déterminé par l e s exe , l a s i t u a t i o n p r o f e s s i o n 

n e l l e ou l e mi l i eu d ' o r i g i n e . 

Dans un paragraphe ( i n t i t u l é "L ' éduca t ion pour l ' é g a l i t é " ) 

de son premier r a p p o r t , l e groupe de t r a v a i l de SAP-LO sur l e s ques 

t i o n s de l ' é g a l i t é d é c l a r e : "L ' éduca t ion e s t un des moyens l e s p lus 

impor tants de changer l a s o c i é t é . Les cond i t ions de v i e de l ' i n d i v i d u 

son t dé te rminées , au p lus haut deg ré , par l ' é d u c a t i o n q u ' i l a r e ç u e " 

(SAP, 1969, P . 5 9 ) . 

Dans c e t t e d e r n i è r e s e c t i o n , nous envisagerons l a p r o f e s s i o n 

exercée par l ' i n d i v i d u en r e l a t i o n avec l ' i n s t r u c t i o n q u ' i l a acqu ise 

e t l e degré de mob i l i t é s o c i a l e due à l ' é d u c a t i o n . 

1 . Education e t p r o f e s s i o n 

a . R é p a r t i t i o n des emplois e n t r e l e s deux sexes 

En p r i n c i p e , l e s femmes ont d r o i t , nous l ' a v o n s vu ( p . 7^0, 

à tous l e s types d ' emplo i s , à l ' e x c e p t i o n de l ' a r m é e . Qu'en e s t - i l en 

r é a l i t é ? 

pans l e s d i v e r s s e c t e u r s économiques 

Comme l e remarque l ' I n s t i t u t suédo i s , i l e x i s t e , en f a i t , 

deux marchés du t r a v a i l , l ' u n é t i q u e t é "féminin" , l ' a u t r e "mascul in" . 

Le premier se d i f f é r e n c i e du second, notamment, "par l e f a i t q u ' i l 

comprend un é v e n t a i l p lu s r e s t r e i n t de m é t i e r s . Une ana lyse d ' e n v i r o n 

300 mét ie r s a montré que p rè s de t r o i s q u a r t s des femmes é t a i e n t con

cen t r ées dans 25 mét ie r s seulement"-'-. Dans l e s mines, l ' i n d u s t r i e de 

1 . S I , "La femme en Suède", F e u i l l e t de documentation sur l a Suède, 
FD 82, j u i l . 1976, p . 1 . 
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f a b r i c a t i o n e t c e l l e du "bâtiment, par exemple, l e pourcentage de fem

mes n ' e s t que, r espec t ivement , 9 , 2 , 24,7 e t 5 , 7 % (cf . t a b l . 6 : 1 8 ) . 

TABLEAU 6:18 

R é p a r t i t i o n (en %), s e lon l e sexe , de l a popu la t ion suédoise a c t i v e 

(au moins v ing t heures par semaine) e n t r e l e s p r i n c i p a l e s 

branches économiques en novembre 1975. 

Branches.économiques 

A g r i c u l t u r e , s y l v i c u l t u r e , 

I n d u s t r i e de f a b r i c a t i o n 

Serv ices d ' é l e c t r i c i t é , de 

gaz e t d * eau 

Commerce, r e s t a u r a t i o n e t 

T ranspo r t s , pos t e s e t t é l é -

Admin is t ra t ion publ ique e t 

Totalâ. 

Hommes 

8,2 

0 ,8 

35 ,1 

1,1 

12,2 

17,2 

9 ,1 

l 6 , o 

100,0 

Femmes 

3,6 

0 ,1 

18,2 

0,3 

1,2 

24,2 

4 , 1 

48 ,1 

100,0 

Ensemble 

6 ,4 

o,5 

28,6 

0 ,8 

7,9 

19,9 

7,2 

28,4 

100,0 

p r o p o r t i o n 
de femmes 

21,9 

9,2 

24,7 

13,6 

5,7 

47,0 

22,3 

65,^ 

38,7 

a_. Y compris les ac t i v i t é s non spécifiées (o,2 % pour les deux sexes), 

Source : SCB, I978, p . ^ . 

Ce dernier es t presque égal à celui des hommes seulement dans le com

merce, la res taura t ion et l ' h ô t e l l e r i e (47,0 %), e t i l est supérieur 

dans l ' adminis t ra t ion publique et autres services (65,4 %). Cependant, 

mime dans ces deux secteurs , les femmes sont minoritaires dans les pos

tes de d i rec t ion : leur proportion est respectivement 32,2 et 32,7 %• 

Pans les postes de d i rec t ion des autres sec teurs , leur proportion es t 

encore plus f a ib l e . Pans l ' i n d u s t r i e minière et ce l le du bâtiment, e l l e 
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e s t respec t ivement 2 ,8 e t 1,3 %. Bans l ' ensemble des branches économi

ques , l a p r o p o r t i o n de femmes occupant des pos t e s de r e s p o n s a b i l i t é 

e s t de 17 ,1 %, con t re 82,9 % pour l e s hommes. 

S i l ' o n examine l a r é p a r t i t i o n par t r anches d ' âge des femmes 

a c t i v e s , au moins à mi-temps (_cf. t a b l . 6 :19 ) , on remarque que, dans 

TABLEAU 6:19 

R é p a r t i t i o n , par t r anches d ' âge e t en % de l ' ensemble de l a 

popu la t ion a c t i v e (au moins à mi-temps), des femmes exerçant 

une a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e ( i d . ) en novembre 1975. 

Age 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-

Total 

360 203 

379 523 

331 489 

224 569 

63 183 

Femmes 

149 054 

150 824 

121 497 

68 443 

15 4o4 

% 

41,4 

39,7 

36,7 

30,5 

24,4 

Age 

16-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

Total 

180 400 

370 641 

474 046 

457 472 

363 769 

342 120 

Femmes 

86 616 

166 660 

179 078 

161 248 

135 838 

137 971 

% 

48,1 

45,0 

37,8 

35,3 

37,3 

40,3 

Source : SGB, 1978, p . 5 3 . 

l a t ranche 16-19 a n s , l a p r o p o r t i o n de femmes par r a p p o r t à l ' ensemble 

de l a popu l a t i on a c t i v e e s t presque égale à c e l l e des hommes ( 4 8 , 1 %, 

con t re 5 1 , 9 <£). Mais s i l ' o n cons idère l e s t r o i s t ranches s u i v a n t e s , 

on cons ta t e que c e t t e p r o p o r t i o n diminue j u s q u ' à 35 ,3 %. E n s u i t e , e l l e 

remonte j u s q u ' à 41 ,4 % dans l a t r anche 45-49 a n s , pu i s redescend p r o 

gressivement e t , c e t t e f o i s - c i , d é f i n i t i v e m e n t . 

Gomment peu t -on expl iquer l a d iminut ion du taux d ' a c t i v i t é 

p r o f e s s i o n n e l l e des femmes âgées de 20 à 34 ans ? C ' e s t , sans dou te , 

parce que l a p l u p a r t se marient e t / o u ont des enfants e n t r e ces deux 

â g e s . Or, dans l a major i t é des c a s , ce son t l e s femmes qui s 'occupent 

de l a garde de ces d e r n i e r s . Mais pourquoi a l o r s l e u r taux d ' a c t i v i t é 

commence à b a i s s e r de nouveau à l ' â g e de 50 ans ? C ' e s t , p e u t - ê t r e , 

pa rce q u ' e l l e s se r e t i r e n t de l a v i e p r o f e s s i o n n e l l e p lus t ô t que l e s 

hommes (c f . Lei jon , p . ^ ) . 
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Si l ' o n d é s i r e conna î t re l ' é v o l u t i o n de l a p r o p o r t i o n de fem

mes exerçant une a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e au cours de ces d e r n i è r e s a n 

nées , on se r e p o r t e r a au t a b l e a u 6 :20 . C e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e que 

TABLEAU 6:20 

Evolut ion de l a p r o p o r t i o n de femmes exerçan t une a c t i v i t é 

p r o f e s s i o n n e l l e (au moins à mi-temps) de i960 à 1975. 

Année 

i960 

1965 

1970 

1975 

Tota l 

3 244 084-

3 449 897 

3 4-12 668 

3 54-7 4-15 

Hommes 

2 278 057 

2 290 391 

2 205 758 

2 174- 782 

% 

70,2 

66,4-

64-, 6 

61,3 

Femmes 

966 027 

1 159 506 

1 206 910 

1 372 633 

% 

29,8 

33,6 

35,^ 

38,7 

Source : SGB, 1978, p. 6l. 

cette proportion est passée de 29,8 % en i960 à 38,7 % en 1975, s°i"t 

une augmentation de 8,9 % ,dans un intervalle de quinze ans. 

Au Riksdag et dans l'administration 

Le nombre de femmes ayant siégé au Riksdag entre les années 

1933 et I978 est presque insignifiant par rapport à celui de leurs col

lègues masculins (cf. tabl. 6:2l). Cependant, pendant toute la période 

considérée, la représentation féminine s'est accrue lentement, pour at

teindre 22,9 ^ du nombre total des députés. 

En ce qui concerne les postes de responsabilités détenus par 

des femmes dans l'administration (nationale, régionale et locale), on 

peut faire les constatations suivantes. En 1975, par exemple, parmi les 

vingt membres du gouvernement, il y avait seulement cinq femmes, soit 

25 % du total. La représentation des femmes dans les organes régionaux 

et locaux est aussi très faible. Aux élections départementales et mu

nicipales de I966, par exemple, la proportion de femmes qui furent é-

lues pour les conseils généraux et les conseils municipaux ne fut que, 

respectivement, de 12,1 et 12,0 % ; donc encore inférieure à celle des 

femmes élues aux élections législatives de la même année (12,5 %). Aux 

élections municipales de 1976, la proportion de femmes élues fut de 22,9 %, 
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TABLEAU 6:21 

Nombre t o t a l des membres du Riksdag e t évo lu t ion 

de l a p r o p o r t i o n de femmes de 1933 à- 1978. 

Année 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Total 

384 

384 

384 

350 

350 

350 

350 

350 

349 

349 

349 

Femmes 

51 

53 

51 
48 

50 

50 

75 
75 
79 
80 

80 

% 

13,3 

13,8 

13,3 

13,7 

14,3 

14,3 

21,4 

21,4 

22,6 

22,9 

22,9 

Année 

1933 

1937 

1941 

19̂ 5 

1949 

1953 

1957 

1959 

1961 

1965 

1966 

1967 

Total 

380 

380 

380 

38O 

380 

380 

381 

382 

383 
384 
384 

384 

Femmes 

6 
10 

18 

20 

28 

3^ 

39 
42 

43' 
44 
48 

50 

% 

1,6 

2,6 

4,7 

5,3 
7.4 
9,0 

10,2 

11,0 

11,2 

11,4 

12,5 

13,0 

Source : SGB,- 1978, p. 41. 

taux légèrement supérieur à celui de la représentation des femmes au 

Riksdag au cours de la même année (22,6 fa). 

Il en ressort que, jusqu'à nos jours, plus de trois quarts 

des -postes dans le corps législatif et les organes exécutifs sont oc

cupés par des hommes. 

Malgré les constatations précédentes, il faut reconnaître 

que la Suède est un des pays occidentaux où le taux d'activité pro

fessionnelle des femmes est le plus élevé. 

t>. Sexe, niveau d'instruction, origine 

sociale, et différences de revenus 

Sexe et différences de revenus 

En général, les femmes sont moins payées que les hommes, mê

me quand les uns et les autres exercent le même emploi. Il en est ainsi 

en dépit de la reconnaissance, depuis i960, par la plupart des employeurs: 
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du p r i n c i p e "à t r a v a i l é g a l , s a l a i r e é g a l " . Dans l ' i n d u s t r i e , par exem

p l e , pendant t o u t e l a pér iode de l ' a p r è s - g u e r r e , l e s a l a i r e moyen des 

ouvr i è re s a é t é seulement d ' e n v i r o n 70 % de c e l u i des ouvr i e r s (c f . 

t a b l . 6 : 2 2 ) . Une amé l io r a t i on a eu l i e u seulement à p a r t i r de I 9 6 3 . 

TABLEAU 6:22 

Evolu t ion , de 1946 à 1977, des revenus h o r a i r e s moyens^, 

des femmes (en % de ceux des hommes) t r a v a i l l a n t dans 

l e s i n d u s t r i e s minières e t de t r ans fo rma t ion . 

1946 66,8 
1947 69,2 

1948 70,5 

19^9 71,0 

1950 70,3 

1951 70,0 

1952 69,6 

1953 69,1 

1954 69,0 

1955 69,2 

1956 69,3 

1957 69,3 

1958 69,0 

1959 68,8 

i960 68,8 

1961 69,0 

1962 70,5 

1963 72,2 

1964 73,6 

1965 74,9 

1968 78,2 

1969 79,1 
1970 80,0 

1971 82,0 

1972 83,6 

k973 83,9 
1974 83,8 

1975 84,4 

1976 86,6 

1977 87,1 

a_. Y compris l e s heures supp lémenta i res , l e s primes de pos t e s de n u i t ou 
de jours f é r i é s , l ' i n d e m n i t é de congé payé [...] e t a u t r e s compléments. 

Sources : De 1946 à I965 : SR, p . 82 ; de 1 9 6 8 à l 9 7 7 : SGB, 1978, p . 264. 

Malgré c e t t e d e r n i è r e , l e s s a l a i r e s des femmes r e s t e n t encore i n f é r i e u r s 

à ceux des hommes. Pourquoi l e s femmes s o n t - e l l e s moins payées que ces 

d e r n i e r s ? Les employeurs " t e n t e n t d ' e x p l i q u e r ces d i f f é r ences de s a l a i 

r e en d i s a n t que l e s femmes l e u r coûten t p lus cher que l e s hommes'-1 ; l e s 

versements pour l e u r r e t r a i t e "sont p l u s coûteux, d i t - o n " , parce q u ' e l l e s 

prennent c e t t e d e r n i è r e p lus t ô t , " s ' a b s e n t e n t p l u s souvent , e t c . " ( L e i -

jon , p . 35). 

Même dans l e s ec t eu r p u b l i c une d i s c r i m i n a t i o n e x i s t e , b i en 

que l à a u s s i l e p r i n c i p e de l ' é g a l i t é des t r a i t e m e n t s a i t é t é approuvé 

en 1947. En 1966, par exemple, l a q u a s i - t o t a l i t é (p lu s précisément 

99 ,8 %) des 84 789 femmes fonc t i onna i r e s a p p a r t e n a i e n t à l a c l a s s e de 

t r a i t e m e n t s i n f é r i e u r e (c f . t a b l . 6 : 2 3 ) . Et parmi e l l e s , environ 90 % 

é t a i e n t dans l e s échelons l e s moins é levés ( l - l 4 ) . 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n e t d i f f é r e n c e s de revenus 

Te I966 à 1970, une commission désignée par l e gouvernement 

suédois a mené une étude sur l e s bas revenus e t l e u r s causes . Cet te 
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TABLEAU 6:23 

R é p a r t i t i o n des f o n c t i o n n a i r e s en c l a s s e s de t r a i t e m e n t s 

s e l o n l e s échelons e t l e sexe au 1er octobre I966 

pour 1'ensemble de l a fonc t ion publique—. 

Classe d e t r a i t e m e n t A 
(en pourcentage) 

Eche
lons 

1 - 9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

Tota l 

Nombre 

Hom
mes 

10 ,7 

5 2 , 6 

21 ,2 

9 , 8 

5,7 

100,0 

141 855 

Fem
mes 

58 ,2 

31,6 

6,6 

2,9 

0,7 

100,0 

84 628 

Classe de t r a i t e m e n t B 
(en va leur abso lue ) 

• Eche
lons 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tota l 

Hom
mes 

1 

105 

2 

2 467 

308 

7 

2 890 

Fem
mes 

12 

94 

6 

112 

Classe de t r a i t e m e n t C 
(en va leur abso lue) 

Eche
lons 

1 

2 

3 • 

4 

5 

6 

7 

8 

Tota l 

Hom
mes 

2 138 

459 

148 

99 

71 

91 
2 

10 

3 018 

Fem
mes 

42 

4 

2 

1 

49 

a . La p l u p a r t des emplois de l a f onc t i on publique r e l è v e n t de l a c l a s se A 
des t r a i t e m e n t s ( l a q u e l l e compte 29 éche lons ) , l e s emplois supé r i eu r s 
des c l a s s e s B (7 échelons) e t C (8 éche lons ) . La c l a s s e B comprend e s 
s e n t i e l l e m e n t l e s f o n c t i o n n a i r e s du niveau de chef de d i v i s i o n ad j o i n t , 
e t l a c l a s s e C ceux ayant au moins , la p o s i t i o n de chef de d i v i s i o n . 
Montant des t r a i t e m e n t s mensuels en I966 : l a c l a s s e A : 1 000 C.S. à 
l ' é c h e l o n 1 jusqu. 'à environ 4 000 C.S. à l ' é c h e l o n 29 ; l a c l a s s e B : 
4 200 C.S. à l ' é c h e l o n 1 j u s q u ' à 5 700 C.S. à l ' é c h e l o n 7 ; l a c l a s s e C : 
5 800 C.S. à l ' é c h e l o n 1 j u s q u ' à 10 000 C.S. à l ' é c h e l o n 8 . 

Source : SR, p . 78 . 

commission a p u b l i é son r a p p o r t en 1970. Le premier volume de ce d e r 

n i e r rend compte, notamment, de l a r e l a t i o n e n t r e l e niveau d ' i n s t r u c 

t i o n e t l ' â g e , e t l e s r evenus . L'exposé qui s u i t e s t donc e x t r a i t de 
.1 

ce r a p p o r t . 

• Cas des s a l a r i é s masculins 

Le t ab l eau 6:24 met en évidence des d i f f é r e n c e s (ou des quo

t i e n t s ) de r evenus , à d i f f é r e n t s â g e s , en t r e des hommes ayant d i f f é r e n t s 

1 . Cf. SOU, Les revenus des Suédois . Rapport p r é s e n t é par l a commission 
d ' é t u d e des bas r evenus , Première p a r t i e ( t . d . a . ) , 1970, p p . 1 4 4 - 1 5 1 / 
passim. 
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'TABLEAU 6 s 24-

Différences (quotients) de revenus, à différents âges, 

entre des hommes ayant différents N.I.—, avec ou sans 

F.P.. et travaillant à plein temps et toute l'année. 

Age Niveau d ' ins t ruc t ion j/l 5/3 7/5 4/2 6/4 

25-34-
35-44-
45-54 

55-6k 

65-

1,14-

1,20 

1,32 

0,97 
1,12 

1,09 

l ,6o 

1,59 
i ,6o 

1,15 

1,21 

1,34-

0,98 

1,1? 
1,14-

1,4-8 1,14- 1,59 1,4-9 1,21 

Abstraction f a i t e de l ' âge 1,19 1,12 1,59 1,20 1,17 

a_. Niveaux d ' ins t ruc t ion : 
1 = Ecole primaire ou équivalent. 
2 = Ecole primaire ou équivalent et F.P. d'au moins un an. 
3 = B.E.P.G. ou équivalent. 
k = B.E.P.G. ou équivalent et F.P. d'au moins un an. 
5 = Baccalauréat ou équivalent. 
6 = Baccalauréat ou équivalent et F.P. d'au moins un an. 
7 = Diplôme d'études supérieures. 

Source : SOU, 1970, p . 147. 

niveaux d ' ins t ruc t ion ( N . I . ) , avec ou sans formation professionnelle 

( F . P . ) . 

Examinons d'abord les écarts exis tant entre les sa la i r e s des 

hommes n'ayant pas de F.P. (cf. N.I< "impairs" : 1, 3 , 5 et 7 ) . Les é-

car t s entre l e s revenus des hommes t i t u l a i r e s du B.E.P.G. et ceux des 

hommes ayant fréquenté seulement l ' éco le primaire sont les plus bas au 

cours des premières années de carr ière , et augmentent ensuite avec l ' âge . 

Ainsi, les hommes de 25-34- ans possédant le B.E.P.G. ont des revenus é-

quivalant à 1,14 fois ou dépassant de L4 % (cf. 1,14 - 1 = 0,14 ou 14- %) 

ceux des hommes du même âge n'ayant qu'une ins t ruc t ion primaire, tandis 

que, à l ' âge de 55-64 ans, l ' é c a r t es t de 4-8 %. Si nous comparons l es 

sa la i res des hommes possédant le baccalauréat et ceux des hommes t i t u 

l a i r e s du B.E.P.G., nous remarquons q u ' i l n 'y a pas de différence nota

ble à l ' âge de 25-34- ans. Celle-ci commence à exis ter à p a r t i r de l ' âge 

de 35 a n S seulement. Elle est comprise entre 9 et 1k %. Les diplômés 

d'études supérieures ont des revenus dépassant d'environ 60 % ceux des 

bachel iers . 
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S i nous considérons l e s é c a r t s e n t r e l e s s a l a i r e s 

des hommes ayant une F . P . (c f . N . I . " p a i r s " : Z, 4 e t 6, e t c o l . 4 /2 

e t 6/4-), nous cons ta tons l e même modèle que c i - d e s s u s . 

I l peut ê t r e i n t é r e s s a n t d ' é t u d i e r l ' e f f e t de l a F . P . sur 

l e revenu. Les é c a r t s e n t r e l e s revenus des hommes ayant une F .P . e t 

ceux des a u t r e s sont r e l a t i v e m e n t impor tan t s , indépendamment du N . I . 

Se lon l a commission mentionnée.,: parmi l e s hommes ayant un N . I . p r i m a i 

r e (niveaux 1 e t z), l e B.E.P.G. (3 e t 4 ) e t l e bacca l au réa t (5 e t 6 ) , 

l e s i nd iv idus ayant une F . P . ( 2 , 4 e t 6) semblent avo i r des revenus 

dépassant d ' e n v i r o n respec t ivement 1 1 , 12 e t 17 % ceux des i nd iv idus 

ayant un N . I . correspondant , mais sans p . P . ( l , 3 e t 5 ) ( c f . SOU, 

1970, p . 148 ) . 

On peut enf in envisager l e s é c a r t s e n t r e l e s revenus des 

hommes ayant un N . I . p r ima i re sans F . P . e t ceux des a u t r e s . Autrement 

d i t , on peut prendre l e s revenus des premiers comme base e t l e s compa

r e r à ceux des seconds. Le t ab l eau 6:25 montre, notamment, qu 'un d i 

plômé d ' é t u d e s supé r i eu res âgé de $$ ans a un revenu égal à 2,66 f o i s 

— ou, ce qui r e v i e n t au même, un revenu dépassant de 166 % (.cf. 

2,66 - 1 = 1,66) — c e l u i d 'un homme du même âge ayant e f f ec tué s e u l e 

ment l e s é tudes p r i m a i r e s . 

TABLEAU 6:25 

Différences ( q u o t i e n t s ) de revenus e n t r e des hommes ayant d i f f é r e n t s 

N . I . e t ceux ayant seulement l e N . I . p r imai re sans F . P . , 

tous t r a v a i l l a n t à p l e i n temps e t t o u t e l ' a n n é e . 

Age Niveau d ' i n s t r u c t i o n 2 /1 3 /1 V i 5 / i 6 / i 7 /1 

25-34 

35-44 

45-5^ 

55-64 

65-

> 
1,11 

1,14 

1,20 

1,32 

1,48 

1,11 

1,34 
1,48 

1,65 

1,26 

1,32 

1,44 

1,65 

1,26 

1,55 
1,68 

1,97 

1,72 

1,92 

2,29 

2,66 

Abs t r ac t ion f a i t e de l ' â g e 1,11 1,19 1,32 1,32 1,55 2,10 

Source : SOU, 1970, p . 148. 
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• Cas des s a l a r i é s féminins 

Contrairement au cas p récéden t , l a commission d ' é t u d e des bas 

s a l a i r e s n ' a pas c o n s t a t é , dans l e cas des femmes, de r e l a t i o n en t r e l ' â 

ge e t l e r evenu . La r e l a t i o n e x i s t e uniquement e n t r e ce d e r n i e r e t l e 

N . I . A i n s i , par exemple, l e s revenus des femmes t i t u l a i r e s du bacca lau

r é a t ou d ' u n diplôme d ' é t u d e s supé r i eu re s dépassen t d ' e n v i r o n 52 % 

ceux des femmes possédant l e B.E.P.G. 

Par a i l l e u r s , l e s revenus moyens des femmes ayant s o i t l e 

N . I . p r ima i re avec F . P . , s o i t l e B.E.P.G. sans F . P . , s o i t l e B.E.P.G. 

avec F . P . , s o i t l e b a c c a l a u r é a t ou un diplôme d ' é t u d e s supé r i eu re s é -

g a l e n t ' r e s p e c t i v e m e n t 1,12, 1,15» 1*25 e t 1,71 f o i s ceux des femmes 

ayant e f fec tué seulement l e s é tudes p r ima i r e s sans F . P . ( c f . t a b l . 6 : 2 6 ) . 

TABLEAU 6:26 

Dif férences ( q u o t i e n t s ) de revenus en t r e des femmes ayant d i f f é r e n t s 

N . I . e t c e l l e s ayant seulement l e N . I . p r ima i re sans F . P . . 

t o u t e s t r a v a i l l a n t à p l e i n temps e t t o u t e l ' a n n é e . 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n 2 / l 3 / l b/l 5 + 6 + 7 / 1 

Quotients des revenus 1,12 1»15 1»25 1>71 

Source : SOU, 1970, p . 150. 

• S a l a i r e s masculins e t s a l a i r e s féminins 

Les mé t i e r s cons idérés t r a d i t i o n n e l l e m e n t comme typiquement 

"mascul ins" s o n t , en g é n é r a l , mieux rémunérés que ceux cons idérés com

me " fémin i s " , même s i ces d e r n i e r s ex igen t une formation a u s s i longue 

que l e s p r e m i e r s . 

A i n s i , l e s hommes ayant accompli des é tudes p r ima i res ont des r e 

venus dépassant d ' e n v i r o n 60 % ceux des femmes ayant e f fec tué l e s mêmes 

é tudes . I l en e s t a i n s i indépendamment de l ' â g e . Pour l e s a u t r e s N . I . , 

l e s comparaisons do iven t se f a i r e à l ' i n t é r i e u r de chacune des d i f f é 

r e n t e s t r anches d ' â g e , à cause de l ' e x i s t e n c e , chez l e s s a l a r i é s mas-

1. Dans l e cas des s a l a r i é s féminins , l e s N . I . 5 , 6 e t 7 ont é t é r e 
groupés en un s e u l niveau : 5 + & + 7> parce que, parmi l e s p e r 
sonnes f a i s a n t l ' o b j e t de l ' é t u d e , i l y a v a i t t r è s peu de bache
l i è r e s e t de diplômées d ' é t u d e s supé r i eu re s ( c f . SOU, 1970, 
p . 150, note l ) . 

- 188-



cul ins , d'une r e l a t i on entre ce dernier et le revenu. En ce qui con

cerne donc l es autres N . I . , les hommes ayant un niveau supérieur au 

B.E.P.G. et étant dans la tranche d'âge 25 -3^ ans ont des revenus dé

passant d'environ 37 % ceux des femmes ayant un niveau et un âge cor

respondants. Pans la tranche 45-5^ ans, l ' é c a r t entre les revenus des 

hommes et ceux des femmes est 7è %. Enfin, dans la tranche 55-6M ar..:', 

l ' é c a r t es t 99 %. Autrement d i t , en f in de ca r r i è re , un homme perçoi t 

un sa la i re presque égal au double de celui d'une femme ayant le mime 

âge et le même N.I . 

Dans son rapport , la commission d'étude des bas revenus r e 

marque que l a l imite vraiment s igni f ica t ive entre les bas et les hauts 

sa la i res — par rapport à un cer ta in montant — se s i tue entre les N.I . 

1-4 d'une par t e t 5~7 de l ' a u t r e (cf. SOU, 1970, p . 19). Elle s ignale , 

en outre, que les hommes et les femmes ayant le N.I . 1 (école primaire) 

forment respectivement environ ^8 % de l 'ensemble des hommes et environ 

50 % de l'ensemble des femmes t r ava i l l an t à p le in temps et toute l ' a n 

née (cf. ID., pp. 148, 150). 

I l convient de rappeler que les données exposées sous la r u 

brique "Niveau d ' ins t ruc t ion et différences de revenus" datent de I966. 

Ces dernières sont, bien entendu, des différences moyennes, puisque, à 

l ' i n t é r i e u r même de chaque niveau d ' ins t ruc t ion des écarts ex is tent , 

bien que l imités (cf. ID., p . 259). 

Origine sociale et différences de revenus 

Selon Torsten Husén (1977. P- 16), au cours des années 50 

et 60 a dominé, dans l a plupart des pays i ndus t r i e l s , une philosophie 

de l 'éducat ion selon laquelle ce t te dernière é t a i t le facteur p r i n c i 

pal du progrès économique et de la promotion professionnelle . Ainsi 

— en ce qui concerne cet te dernière —, un individu qui avai t obtenu 

le baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures é t a i t considéré com

me ayant beaucoup plus de chances d 'avoir un haut revenu que celui qui, 

pour diverses ra i sons , avai t dû se contenter de l'enseignement primaire 

ou du B.E.P.G. Mais au cours de ces dernières années, l a théorie sur le 

rô l e de l 'éducat ion dans le développement économique d'un pays et dans 

l 'accroissement du revenu d'un individu a été mise en question, grâce, 

notamment, à des données empiriques. 

Selon le même auteur, des .études effectuées en Suède 
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sur les chances d'un individu dans le domaine professionnel montrent 

que, contrairement à ce qu'on ava i t affirmé après avoir comparé uni

quement l e s revenus moyens des individus ayant reçu une ins t ruct ion 

courte à ceux des individus ayant reçu une ins t ruct ion longue, l ' é 

ducation ne joue d'aucune façon l e rô le prépondérant pour l ' a c c r o i s 

sement du revenu. 

"La plus grande pa r t i e de la différence de revenus entre eux. 
s 'explique, non pas par la différence de niveau d ' ins t ruc t ion , mais 
par ce l le d 'or ig ine soc ia l e . Ceux qui a t te ignent un haut niveau de vie 
dans notre société l e doivent f.. .J moins à l ' i n s t r u c t i o n q u ' i l s ont 
reçue qu'à leurs parents" (Husén, 1977, p- 17) . 

Pour i l l u s t r e r cela, Husén c i t e l'exemple suivant : 

"Dans l ' é tude portant sur 1 500 personnes de Malm'd, lesquel
les ont été suivies depuis l ' âge de 10 ans jusqu'à l ' âge de 45 ans, on 
a constaté que le revenu du t r a v a i l de ce l les issues du groupe socia l 1 
e t ayant effectué des études supérieures é t a i t l e double du revenu de 
ce l les issues du groupe 3 et ayant f a i t ces mêmes études. De toute évi 
dence, l ' o r ig ine sociale se manifeste non seulement dans les chances 
sco la i res , mais encore dans les chances sur l e plan social en général" 
(p. 59). 

Les affirmations de Husén semblent contredire ce l les de la 

commission d'études des bas s a l a i r e s , selon lesquel les l ' importance 

du revenu es t l i é e au niveau d ' ins t ruc t ion . En f a i t , i l 

n 'en est r i e n , puisque cet te commission n'a pas étudié la r e l a t i on en

t r e l 'importance mentionnée et l ' o r ig ine soc ia le . Si e l l e l ' a v a i t f a i t , 

cela aura i t permis de savoir à quels groupes sociaux appartiennent les 

quelque 11,5, 24,0 e t 27,8 % de l'ensemble des individus t r a v a i l l a n t à 

p le in temps qui , bien q u ' i l s a ient respectivement les niveaux d ' i n s 

t ruct ion 1, 2 et 3 + 4 — donc s i tués en dessous de la l imite séparant 

les bas et l e s hauts revenus (cf. supra, p . I89) — t avaient des reve

nus élevés ; ou les 1,7 !% qui, bien que t i t u l a i r e s du baccalauréat ou 

d'un diplôme d'études supérieures (niveaux 5 , 6 et 7) — donc s i tués 

au-dessus de la l imite —, avaient de bas revenus (cf. SOU, 1970,p. 19). 

2. Education et mobilité sociale 

a. Notions préliminaires 

Qu'entend-on par "mobilité sociale" ? C'est le passage des 

individus d'un groupe social à un au t re . Autrement d i t , " c ' e s t l e phé-
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nomène du changement de statut social pour une personne ou pour un grou

pe et leur passage à une autre situation et à d'autres rôles" (Birou, 

P. 173). 

Une des conditions de la mobilité socia le (ascendante) — ap

pelée aussi promotion sociale — es t le d ro i t de tous à l ' i n s t r u c t i o n , 

indépendamment de la posi t ion sociale des parents . Conformément à ce 

principe, tous les obstacles à l 'éducat ion e t tous les procédés sé lec 

t i f s ont, on l ' a vu (chap. V), été "supprimés" en Suède. Ainsi donc, 

l 'éducat ion a é té considérée comme un facteur non seulement de promo

t ion professionnelle — c ' e s t - à -d i re de passage d'un emploi à un autre 

estimé supérieur e t , en général, mieux rémunéré —, mais encore de pro

motion soc ia le . En e s t - i l effectivement a ins i ? La réponse à ce t te ques

t ion sera fournie dans les l ignes qui suivent . 

t>. Degré de mobilité sociale due à l 'éducat ion 

En 1955» l ' I n s t i t u t suédois d'étude de l 'opinion publique 

(SIFO) a interrogé des hommes suédois, échantillonnés au hasard, sur 

la profession de leurs pères a in s i que sur leur propre profession et 

éducation. L'échanti l lon comprenait 75I individus âgés de 25 à 55 ans . 

Toutefois, seuls 728 donnèrent des renseignements complets. Geux-ci fu

ren t publiés en I958 par Gosta Carlsson dans sa monographie i n t i t u l é e 

Social Mobility and Glass Structure. 

La r é p a r t i t i o n selon le niveau d ' in s t ruc t ion et le s t a t u t 

social des hommes interrogés figure dans le tableau 6:27- Parmi eux, 

5,^- % appartenaient au G.S. 1, h5,5 % au G.S. 2 et i+9,2 % au G.S. 3 , 

a lors que de leurs pères , appartenaient à ces t r o i s groupes respec t ive

ment 5>9» ^7»! et ^7f0 %. La mobilité a donc été plus descendante 

qu'ascendante. . . 

Mais la r e l a t i o n entre l e s t a tu t socia l du père et l e niveau 

d ' ins t ruc t ion du f i l s pa ra î t plus r é v é l a t r i c e . Cette r e l a t i o n est ex

posée dans l e tableau 6:28. 

Pour la c l a r t é de nos commentaires, reportons dans la 

figure 6:5 l a matrice de mobilité sociale pour l ' échan t i l lon t o t a l e t 

représentons graphiquement ce t te dernière dans la figure 6:6. Si nous 

examinons ces f igures , nous remarquons que, parmi les hommes i n t e r r o 

gés, 2,3 % du G.S. 1, 28,6 % du G.S. 2 et 31,7 % du G.S. 3 , so i t en v 
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TABLEAU 6:27 

R é p a r t i t i o n s e l o n l e niveau d ' i n s t r u c t i o n e t l e s t a t u t 

s o c i a l des hommes i n t e r r o g é s par l e SIFO. 

I n s t r u c t i o n des hommes i n t e r r o g é s 

Niveau d ' i n s t r u c t i o n 

Ecole p r ima i re 

Premier cyc le (achevé ou non) 

Lvcée. ense ign . supe r , ( i d . ) 

Tota l 

H % 

60? 83,/j-

72 9,9 

4-9 6,7 

728 100,0 

S t a t u t s o c i a l 

Groupe 
s o c i a l 

1 

2 

3 

Tota l 

P è r e 
N % 

4-3 5,9 
34-3 4-7,1 
3/+2 47,0 

728100,0 

F i l s 
N % 

39 5,4-

331 45,5 
358 4-9,2 

728100,0 

Source : G. CARLSSON, p . 133. 

TABLEAU 6:28 

Matr ices de m o b i l i t é s o c i a l e pour d i f f é r e n t s niveaux d ' i n s t r u c t i o n 

e t pour l ' é c h a n t i l l o n t o t a l i n t e r r o g é par l e SIFO. Chiffres en %. 

Gr
ou
pe
 
s
o
c
i
a
l
 d
u
 p
è
r
e
 

1 

2 

3 

T. 

N i v e a u d ' i n s t r u c t i o n d u f i l s 

Ecole 

p r ima i re 

G.S. du f i l s 

1 

0,3 

0,7 

1,0 

1,9 

2 

1,1 

21 ,6 

12 ,0 

34-,6 

3 

0,4-

15,9 

30 ,5 

4 6 , 8 

Premier cycle 

(achevé ou non) 

G.S. du f i l s 

1 

0 ,8 

0 ,1 

0 ,1 

1,1 

2 

1,4-

3,8 

1,5 : 

6,7 

3 

o,i ; 

o,7 
1,2 

2 ,1 

Lycée, ense igne

ment sup . ( i d . ) 

G.S. du f i l s 

1 

1,2 

0 ,8 

0,3 

2 ,3 

2 

o,5 
3,2 
0,4-

4-,l 

3 

0,3 

0,3 

Echan t i l l on 

t o t a l 

G.S. du f i l s 

1 

2,3 

.1,6 

1,4-

5,4-

2 

3 , 0 

28,6 

13,9 

45,5 

3 

o,5 
16,9 

31 ,7 

4-9,2 

T
o
t
a
l
 
d
e
s

 
%
 
p
o
u
r
 l
e
 

gr
ou
pe
 
s
o
c
i
a
l
 d
u
 p
èr
e
 

5,9 
4-7,1 
47,0 

100,0 

Source : G. GARLSSON, p . I 3 3 . 
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o n ' o n t pas changé de groupe s o c i a l . 
son t descendus d 'un d e g r é . 

— son t descendus de deux d e g r é s . 
+ son t montés d ' u n deg ré . 
++ son t montés "de deux d e g r é s . 

FIGURE 6:$. Matr ice de m o b i l i t é s o c i a l e pour 
1 ' é c h a n t i l l o n t o t a l . 

GROUPE SOCIAL GROUPE SOCIAL 
DU PERE 

1 

2 

3 

5,9 
f 2,3 

3,0 
l 0,5 

47, l< 
1,6 

28,6 
1.16,9 

47,01 
f 1,4 
13,9 

131,7 

100,0 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

^. 
v • X 
\ N -^ .* x-

N . X y * 
• "** X* V .X V . x 

• * x - -x* 

* V 
o o o o o o o o o w o ^ o o o o o o o o o 

• V **. x* • * *». • \ .X "*X N \ 

x' *•• > ••'f \ 

x-k 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

DU FILS 

2,3] 
l , 6 U 4 
l , 4 j 

3,01 
28,6l45,5 
13,9j 

0,5] 
16,9 
31, l \ 

^ , 2 

l 

2 

3 

100,0 

ooooooooooo n ' o n t pas changé de groupe s o c i a l . 
son t descendus d 'un d e g r é . 

— . son t descendus de deux d e g r é s . 
+•+•+• + •+•+ sont montés d 'un d e g r é . 
++•++•++•++ sont montés de deux d e g r é s . 

FIGURE 6 : 6 . I l l u s t r a t i o n de l a m o b i l i t é s o c i a l e 
descendante e t a scendan te . 



tout 62,6 %, n 'ont pas changé de G.S. Parmi les 37,^ % qui ont changé 

de G.S., 20,A- % sont descendus d'un ou de deux degrés de l ' é che l l e so--

c i a l e , e t uniquement l6 ,9 % sont montés. 

En conclusion, en 1955» l a mobilité sociale ascendante é t a i t 

t r è s r édu i te . 

Une enquête r éa l i s ée plus récemment par l 'Office central de 

s t a t i s t i q u e , e t dont les r é s u l t a t s ont été publiés en septembre 1977 

dans le rapport n8 6 de la sé r ie t r a i t a n t des Conditions de vie en 

Suède (cf. supra, p . ^5)» révèle que la mobilité entre l e s di f férents 

groupes sociaux es t , encore aujourd'hui, t r ès r édu i t e . Le rapport mon

t r e que, malgré les différentes mesures (notamment la g ra tu i té de l ' e n 

seignement) visant à l ' é g a l i t é des chances scola i res et soc ia les , " les 

enfants d 'ouvriers deviennent ouvriers , e t les enfants d 'un ive r s i t a i r e s 

deviennent un ivers i t a i res £. . . ^ I l n 'y a que 10 % des enfants d 'ou

v r i e r s qui réuss issent Là passerj de leur catégorie sociale à £".. .June 

catégorie plus élevée" (cf. A.S. , 182, p . 6 ) . 




