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AvanL-propos

Dans l-e présent- clocumenl, on tente, à travers les données de la
statistique scolaire, de faj.re le point cle 1'évoluLion de I'iné-
galité devant l.'école à Genève, ar1 cout:s des 10 - 15 de::r.rières
années cl 'une part, et de la situation actuel-le d'aut.re' 1:art. Pour
des r:aisons de temps, on a borné J-e champ dtobse::vabion à l-a
pé::iode de sco.larité ol:ligaboire, réservant à une phase ultérieure
l.'élrude du r:apport ent::e le développement rapide de la scolari.té
préobl-igat.oire et Ies transformaLions observablcs au cours de
l.a s;col.arité pi:irnarire (l-) , de même J-es inegalités au cours de
la scol,arisatior-r pos Lobl.Lgatoire feronL 1 'obj e t d' analyses
ul h-érieures.

Te.l,le qu'elle ressort cles données présentées dans ce document,
1révolutj-on esL ambiguë" Dans 1'ensenil:le, les indi.cateurs cle la
réussii:e scolaire et d.e lrorientaLion sur;gèrerll- une l-endance
favorabl-e : diminution du i:etard scolaire, augmentation de la
prol:ortion dtéièves or:ientés vers les filières les plus e;<iryeôrntes
et les plus ourrerles du point de vu.e des c]'roix ultérielrrs de
ca::L:-Lère scolaire/. Mais, d'un autre côi:é, l-es inéqa1.ités dr:
réu.ssile sco.l-aire bt d'orienl-a1-i.on entre enfants issus de classes
socj-e;les différent.es pe::s;istent" Cette double constatatic.'n
atLire I'attention sur le rappoi:l- entre la démocratisa-tion des
éturles au sens j-ai:ge: (é1-évaLion qriiré-rar1e du niveau d'insLruct--ion
des générations successives, touteÊ; c.l,asEies social.cs réurries) ef.
la déliocratisaLion cles d:Ludes all sens éti:oj-t (égali.sal--j-orr des
chances de r:éuss;-lte des élèves issus de classes sociales cli ffé-
rent-,esj). Tout. porte à crc.tirr: clue: les mesures {æ=tx{prises clans;
l;r perspecLive clc-: l'égalj sation des clraince:s scolaii:es par J-e

faj,t même qu'e1,Ies sont accessj.]-rl-es à toits prc>f-i-1-ent. aut-antt ou
pLus aux cl,asses.; supériei-ri:e e1: suri-or-r1- nloyennne qu'à l-ar cl-as;se
j-nj-cirieure, et. cle ce f aj-1- même p::oduisenL un ef.fet de clijnocrat_i-
sa L ion au sens large, t.out en ma.intenant les distances en,rLe
class;es socj-al,es" 11 découle de cettcj o}:servati.on gJ.obale toi-ri:
un errsemble de conséquencc-:s cluant aux objecti_f s ct_ st-i:aLégi,cs
dc démocraL,'is;:t--ion des ét.udes"

Mé1-hoclol-ogi.<lucrlent, l-e pr:ésent docr-rment appelle de norultr:euse-:s
.t:ésr:i:ves, r-ioi:riurrnen.t au plan des ind:LcaLeurs u'i-j-l.i.sc1s tanl- pour:
la r:ciuss:'.t-e scr.;J-aj Le que porrr i-a st-r.rtifj cal'i-on sociale. ti'a;qissant:
dc dress;er un tableau général, des inégalités devanl- 1'écoie, i1,:;
son'L pellt*êtr:e sr,tffisarrts, quo.Lque lc,rrrs rappoJ.t.s avec _i,cs det-e::'-
nrin;rnts r-'ée1s de l.a r:arr-i-èr'e scolai-re nré:riterai.er-it- d'êL.re cl.arifiés"

f+.

vo:.r al cr: sujei.Ph. Pe::reneucl "L'école à zi ans
irnage de ltenf ;rnt à .l-'édi-rcatiori cornp<:ns;aL-.rice" ,
no '/ ,. 197 ,1.

dtune nouvell-rr
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Une analyse rnéL,irodique de cesi rapports aurait cependernt fait.
éclater le cadre du préser-rt- rapport,

Pour .'l 'avenir, on peut souhai.i-er: le cléveJ-oppernent cf tune classe
drindj-cateurs plus proches des processus éducatifs et- de I'acte
pédagogjque et quj- notamment permet-traient de mesurer l.a
tr:ansforma.tion à tra.vers l-e ternps cles compétences et des pe::for-
mances scolaires telles qu'eJ. 1es sonL acturrlisées par les 6lèves;
appartenant à des classes sociales différenl,es.

Etant donné le but pr:ernier de ce travail" - j-nformer la journée
d'études de l-a cornmj-ssion de la rechei:che - le clocumen.L présente
donc une collection drinfcrmations st"at.istiques sur 1.'inégali1-é
devant .l-récole qenevoise sous I'angle c1u doublage, du retarcl
scolaire et de I'orienbation au co. Le but est atteint si ccs
données peuvent contl:ibue:: à écl.aj.rer: Le <jébat sur Le mod,èle
théorigr:e qui, expJ-lquant les phénomènes g::oss-i-èreulent.. décrits
ici. , permeti:ra de déboucher sur des per:spect-i-ves d' act,_r'-on r
cltexpérimentation et de recherche.

Wal.o tlut;nr:.c'her
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Le rîetard scolai-re

1.1. Evolution depuis 1950

Depuis de nourl:reuses années, les données de lrarrnuaire statj-st.ique
de lréducat-ion permettent de suivre la diminrrti.on régulière de la
proportion d'élèves retardés au sein de chaque génération d'élèves"
Le grapirique de 1a page suivante, extrait de l-rannuaj-re, illustre
cettê évol-r:tion

Rappelons que la situatiorr scolaire <1 'un élève est: cléfinie par ra
différence entre 1'âge' théorique du degré qu'-i-r fréquente et son
propre âge scolaire. si cette différence est null-e, i'élève frég,-reni,e
l-e degré correspondant à son âge : il est i:égu1j-er. si elle esL posi-
tive, l-rélève fréquente un degré supé::ieur à celui auquel lui dcn-.
nerait normalement accès son âge : il est avancé (pl.uq fréquemrnen.b
dispensé). Enfin, si J,a différence est négative, 1'é1.ève fréquente
un de-gré inférieu:: à cel.ui augr,rel lrri donnerait lo4mal.ement accès
son â.ge : il est retardé. 

/

t

En 1962, à la suj.te de l"renquête menée par: ri.oller et Har:amein, re
départenerrt de lt-i-nstruction publique organisa une conférelce sr1r.
1e probl-ème du ret.ard scolaire, conférence qui réunit no.Lamment
tous les inspect,eurs d'école prirnair:e . Diver:ses solutj_ons par.-
tiel,l-es jluren't: ernvisaqées alors .pour réduj.re la proporti-on d'éle)ves
ol:-lj.gés cle i:edonble:: un degré. cette conférence a eu incléniable-
menL pour: effet- cle sensibj-.1-iser les _oartic-i-pants au problème. Maj_s
on ne sar.rrait prétendre qu'elle ait <1éborrché sur: la fo::urulation
d'une poli,tique explic.ite de r:édrrction cle 1.a proportj.r:n rles dou-
bJ-ages. Sarns doute cert-.aines des recomrnandations fol:nruilées al.o::s
à part.ir de 1'ét.r.rde de différentes solut-ions all-arrt dans ce sens
ne sont-ellc:s pas r'estées sans effet-, mais i I est dj.ff:i-cj_le c1e
colnprenrlre 1 ' arnp-ler-ir cle I'évolu1-ion oi:servée au collLs des quj-nze
derniè::els années pal: le seul développernent des classcs ci'appui,
d.es classes garili-cnnes, devoirs sur\zej_'l_l(is.- e1_c.
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omparai ent-re 1974 pour: 1a'6ème
pri de I 'e nse ignentenl prrbl j-c

Lo"<^ t^ &) 9-.

/^
ef.z 44 .<'\..a^''*. +t1f r" t4 o-nl {s It t16o - rqry

tO Avancés

Dispensés

Réguh-ers

Retarrfés l- an

2 ans

3 ans
et+

Totai =. l-OC g;

Les di f Lérences crlLre
mon t-re J-a compa.rer,-i-son
;-Lvancéis I

t\

0,6

1.7 ,0

65r9

L3,4
')^J tu

I 970

u?-

0rl

^ rt(q+ [.13

]Lrr -1960 , 67 u; des é1èves de 6<)riie p::imair:c se trou..zai.errt en
sil,uaLion régr.r1 ièr:c (J-elri: âEe correspoitcianl, à cc1uj, de Ieui:
dec7.r:é) or-r éta.ient en avance d'une i-rnnc!e ; en J-9'/4, cc'r-l-e l-ract---ion
i:ep::riscnt-e iJ.l- 1à cles i:-l-èves de 6ènle pr:ima j-re : l ' augmerrl-at j on dc
1a part-. dcs d,:i.spens;i-s cont.rj,Jtr-re jrour rrioit.j-é à 1'"rngmenl-at-i<-ln
to L-al c:. Quar-rt aux 61ôvcs reLzrrclés , J-r.r cal-ôgcr j,o de cr:u,x qui orrl
trois an:; cle ret.a::rl. ctj-s;pai:aî1.- prai-iquenrenl-, 1a pr:o;,or1-j.orr de
ret,;rr,'drl:; de deux ans djrnjnur: dttrrr fact-cur cle 3, cc.l_le Ces
,r:etarcjés d' uit an dt un peu nic,.ins; rfet 2

f il,l-es ct Ea j:Çons s; t ;tmenuisenl- r comlTie J..e

dcs p:ropo;:tions dIril.èvcs r:égu1 i.er:s or-r

Garçons

Jli. l- l-e s

1960

li'r- q,
JJ'J

66,2

19 74

';79 
, ()

ôi r:)

017
'16 

t9

63,7

15,1

J ru

]9"i5

0rB

6r5

53,5

f 1 ô
LJ- t /-

0,5

22L1

0r5

I tJ

58,4

25 t)-

Br5

0r2

1133

1r0

6r0

48 15

)qq

14 r0

lro

arJ

16, B

61 ,5
T6,1

4,3

20051078

rg't4t9601960 | 1974r,e60 | re7 4
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En 1960, 1a différence entre garçons et filles éLait de 11 B,
elle n'est plus que de 415 eo à la fin i974"

Ce tableau relativement optimiste est tempéré par 1e fait_ que
drinrportantes différerrces subsistent sous ltangle du retard
scolaire lorsqu'on considère la situation des différentes couches
sociales. voici les proportions drélèves ret,ardés de 6ème primaire,
en 1960 eL 1974 :

ïf
qlr'

>a.''

d.{i

Couche sociale (1)

corrche supérieure

couche moyenne

couche inférieure

/\' tfu4
t,lrtt)-' .î.,'ft? ,F"'.a.i,

,r.' *i-.t
rçi.r ,.,{,t,'

,i,. rlt

1960

2T

,,.i,34

1. st

]_974

Br

16 ;')'*
j

27 I

," rf 1"'

..-"!, 
.

t!,

l,t' ' t È,Ii 
t - \,.É- .,, )

,,, \
;l I o-f

, f}.rÀ

o^ t&.'

t ;'ti
,.()'

Dans lrensembre du deqré 6, la proportion des é1èves retarclés ôr

diminué d'un facteur de 211. E1le s'est également rédr,rite pou.r
chacune des couches sociales, quoique clans des proportions J-éqè-
remenL dif-férentes : le fact.eur de ::édr.rction est de 216 ;:,:ur: la
couche supérieure, 2r1 pour la couche moyerlne et l.r9 seulement
pour 1a. couche -inférieure.

Bn analysant de plus pr:è,s les différences qui subsisl-enl- en 1974,
entre 1es couches sociales, on constaLe qurà situation sociale
éga1e, les enfants d'or:igine étrangè::e so]rt systématiquement plus
retardés que les enfanls suisses, comrne le montre 1e tableau cj--
dessousr qui ir-rdique J-a proportion d'él-èves retardés en 5ène
primaire, selon la couche socialer ltorigine et le sexe à fin _1974

(1) l,es définitions cies couches sociales sont 1égèrement- différentes
sauf pour,'j-nférieuret,
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-t L]21JJ^37lJt::anger:s

iB23rNF 2L

r),191c:

Suissc:s

Etr:angers

L410I7Suisses
MOY

I115Btrange:rs

777Sni.sses
,SUP

EnselrbleIrti rnl'4nsc.Ori.g j,neCouche
sociale

r,es clir'férelÇes entre élèrres étrangers et suisses sont hotables
dans chacune des couches sociales et pou:: chaque sexe : -l,es enfants
éLrangers sont plus souvenL ret.ar:dés que les suisses, et ce cans
dans une proportion de I'ordre de l/1r5.

on est tent.é d' expliquer ces clivages par les diffj-cult:és .l_in-
gtt]'-stiques des élèves, Pâr 1es différences de mode cle vie famj-lj-al-e
ou dtexpérience : scol-aire des parents, dont une bonne part-ie sont--
des .irnmigrés de fraîche date. La combj-naison des élénrents socio-
cultur:els que les enf ants étrangei:s ont en propr:e I avec 1es f acteurs
de l.a stratifical-ion sociale, cor-rstituerait en queJ_que sorte des
m.i1i-eux de soc-'i.alrl-sation spécifi-ques. Avant de poursuivre Itana-
1.yse dans cet.te direct.ion, il faut- cependant véi:ifiei: si l_es
différences entl:e enfants suisses et ét.rangers subsistent,
lorsqu'on applique des critères de strat.ificat.ion plus fins. Les
troj.s couches sociales représentent en effet. cles agrrigats assez
gros;siers, à l.'int-érienr desquels des dlfféren<:es notab_l_es s,.r.b-
slstenl-" A:'-nsi ou sait: qut au sein c1e l-a couche sociale i-nf érieur:e,
les pi:obabj-lités de réuss-ite scolaire <liffèrent notableuent en.bre
enfant--s d'ouvrj-ers qual-'lf i és d'ur)e lrart el- enfarrt.s de rn;rnoeuvres
et d'oul'riers spécialisés d'aul-re part, Or, p::écisément-, ces
dei:niers sont plus noni]:reux parmi- les étr:erngers cle la couche
iriféri<-:ure que parmi les suisses.
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On a eu Lecours, pour la compar:aj.scn entre 1960 et I9'l 4t à des
statistiques prenart comme poprrl;rtion de référence, les éLèves
du 6ème degré prirnai.re, parce que les données disponibles pour
1960 sont fournies sous cette fo::me, On notera cepen<l;1pf- rluc le
phénomène éLudié - le reta::d scolair:e - af:fecte précisérnent la
composilion des groltpes drél-èves par degrés, ce quj, clevient
par:ticulièrernent gênarnt lorsqu'on souhaite approcher l-a questl.on
sous Itangle chrouologj-que à l-tir-rtérieur de vol-ées d'élèves pat cou-
ranL leur carrière scolaire sinrultanérnenL et dont. la composition
n'est pas rnoclifiée par le phénomèr"re étudi-é" Crest la raison pour
laqueller par la suil-e, noLls nous servj-rons de préfér'ence cle
stat.i.stiq.ues portant sur
âge scolaire.

des qénéi:aLlons cl 'é lèves ayant l-e môme



L.2" La situation actuelle passage d'une gén6ra-tion à t::avers
I t enseicrnelnent primaire

Prenons une génératj-on d'élèves qui entrent dans 1e système scolai
à 1'âge de 6 - 7 ans et observons la distribution
scolaire chaque année à f intérieur de chacune des
Cette opération est possibl.e pou:l 1es élèves qui,
6 - 7 ans, l'âge de scolarité obligatoire et qui,

selon l-a si-tuation
couches sociales"

en 1970, aval-ent
en 1975, avaient

11 à 12 ans, J-'âge de 6e prirnaire. T1 s'agit de la géné.r:a.ti.on née
entre le l-er: septembre 1963 et re 3l août 1964, r,es données sont
consignées dans le tableau de la. page 13.

Dispensés et avancés

A lrâge de 5 7 ans, un quart d.es enfants issus cle cr:tr.ches dir.i tes
se trouvent en avance, notamment par le jeu de la dispense aut t-iqr,t-e.
Cette proporti-on reste constante jusquten 6e primaire. Clhez
élèves de couche moyenne ., les dispensés représentent envircrn
cinquiène au début de la scolarité obligatoi.re, et seulement
sixième en 6e P. Enfj-n, chez les enfants dtorigine ouvriè les élèves
dispensés ou avancés représentent un sixième ar_r dél:ui de sco-laril-é
obligatoire, et seulenrent- un neuvlème en 6ème prirnaire.

% élèves
dispensés
et
avancés

Lè

76

lç

?'r.

7o

rF

l(6

l.{

l'1.

10

--.-.-;--:-' (Ur'

'-.--,. lno

l---

")ç

(
)t rt
f1

Jq
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l(
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Dô:s le début c.l.e la scolarité oblj-gato:Lre, les familles d.e couche
su1_rér:ieure ont donc une tendance plus; accusée de t,j-rer avant-age
des possibil.i.t-és de dérogatj-on offeL:tes par la règlenentaLion de
1'âgc scol,aj-rc. I'aire usage de la dispense dtâge suppose chez les
parenl-s une bonne infor:rnabi,on sur l-es choix possiblcs. Si l.r dispensc
est a-cco::dée aut--onatiquetnertt pour: tor-rs l-es cjnfants nés entr:e Ie rnois
c1e septembre et de décenibre, il nren rest.e pas mo-tns que ltinscription
dans utt det;i:é supéri-er-rr à celui a.uc1ue1. 1.tâqe de ltenfant ck:nner;.rj-t-
norm;rl-errrerit. droit cloi t- f air:e I I ob je L dt une déc-i sion <le ia part de s
fan-i.lles, décj-siorr qui es;t appai:emment plus fac.ile dans cles fan_illes
où les enfan.ts répondent plus fréqllenrnenL aux nor.rnes drexcel-Ience
scolaj-re et où fa scolarisal,ion, ses rèql-es et ses aléas sorlt.suffi-
satnment antici.pés pc)utl quron pense qr-r'i.l peui: ê,;re util_e de i;rendre
une sorl-e drassu::etnce contre le r-isque d-e clor-rbl-age ultérieur. pour
les enfants issus de couche sup6rieure, ce risque semble dta-illeurs
m.rl-i-rilne, puisque la p::oport.i.on des éIèves dJ-spensés orr avancés reste
pratiquement constanLe à t.ravers t.oui,e la scolarité p::imai-i:e.

Ctest sur cette clernière car:actéristigue que les deux auLr:es couches
se dj-sti.nguent de la classe su;térieu::e. La propci:1-j.on des enfants
nés ent::e sept-.embre ei: décr,.mbre d'r.rne année ne diffère pas dtune
couclre à ltaut-re (env. 32 Z des enfatrts trés au cor_ras d'une anuée
ci.vil,e) ; par cont-re, J-e l'ecou::s à lar clispense dtâge est r)e1-t--enrent
ntoirs f::éqr-rent dans la class;e lnoyenne et-- surtout- clans; la c:l-arE;gre

nuvrière. De plus, à des nirzeaux décalés certes, la propor:L.ion des
éi-èves; dispei-rsés qrri se ntait-rt.ienncnt dans cette posj-tion arvantergeuse
cliuinue régr-rlic)r'emeltt au cours de la scofarisat-.i-on pr.j-uraire"

E-lè.re s ::é:gulie rs

Darns la mesLlre où le retar.cl scola:'-re est quasi inexistatrt au- cld:J:u't- Ce

la scol.arj-té ol:ligal-oire, .1,a propor:t-j,on cies.él_èves régul.i_ers r:epl:é-
sent-e appi:oximatj,vemeut 1e couplénient à cent- des élèves d.isirensés.
Crest- ce qui pel:rret de contprendre pourquoi-, à ltâge de 6 -7 ans, ce
c6i11 les enfants dtor-igirre ouvrièr:e qui sont le plus souvenl- en
posj-tion dtélèrre:; régu1,1,er:s (80ç;) sr.ri'yj s des en:îants issus de
couche moyenne (7621 et d,e couche supérj-errre (73tà). l,a fr:action
des élèves fréqur:nbant le degré de l_eur âqe dimj.r:ue régulièrerrent
au cotlt s de la scola::j.sation pr-irnaj.re clans les couches lroyerir.te et
supéri.eure, quoique à des nj.veaux décalés. Lar proportion des rlis-
pense<s reslant constanl*e pour Ia couche supérieure, l-a clir:rinution
des cil-èves réguliers ne peut être due qu'à une augmentation des
éL.èves r:et--ardés" Pour 1es é}èves c1e couche noyenne par contlîe, cette
p::oportion est la résultante df une ilj,rninution des élèves dispensés
clui t-cnd a\ auc4ment-er .l.a propori:ion des reigrr.liers et- dtune auqlnen-
t.at-,i.on des éfèves re l'-ai:c1és qui l-end el -l.a r:éc1u,i,r:'r:. On notet:ar cepe:nr1.rrrL.
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que dâns les deux cas, Ia pr:oportion des é.l,èves réguliers ne subj,t
qutune faj-ble diminut-iorr : r1e 73 à 66 % d;rns la couchc supérieure,
de 76 à 68 % dans Ia couche moyellne.

Au contra-i.re, la proportion des élèves régr-rliers se réc1uiL. très
rapi-dement pour les e.nfants drorj"gine ouv::ière (mo.ins 20 ts) ce qut
illusbre Ia différence tr:ès signi:fica1-j-ve de ].ai courbe des élèves
rérlulier:s de la couche inférj-eure par rappo-rt à celles cies deux
erutres couches C"r<J4 ,

% élelves
régu-
l"iers

t2

8o

re

?{,

X
)t-

-10

b(

6ç

6,1

6v

I'lr.{r

S tt,ô

k

tili ,cë ''.

1o :il Ir rl
v'i

?v )r
(!

liuçl-

Qr,"\C

Ëlèves retarCés

La propor:ti.on <les élèves gui, à 6 - 7 ans, f::équentent un degr:é
inférieu:: à l-P, est prat--iquentent irégJ-igeable :

couctre supérieur:c

couche moyenne

couche i-nférieur:e

l_%

1r5 eo

Z'o

Malgré les peti.tes; di.fférences, i1 est possibl-e de dire que pour
toutes l-es colrches socj-ales l-rentrtic+ tard-i-ve dans l-e systètne d'ensei-
qnernen'L i:crpr:ér;c:n'L.e Llne c:aLlse nég1.:i.<,;ealtle clu r:e t-.ard scol.air:c .
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Au gré des années, 1a propor:tj-on des élèves r:etardés augmenl-e, cotnme
le montre le gi:aphique ci-dessous :

t élèves
retardés Lt,

Zo

(v

t6

,J

t,.

{
b

'2.

ll1f,

f\t P,

,î"*.i-

-"',/
./

,-'-t 
-

ï'1oV

?o )t )t. l] +y ,(
tltl(cilctf*

La progression est dtautanl- plr-rs rapide que les éfèves sjont j_ssus

de milieux socio-économiques moj-ns favor:isés. pour les couches
moyeilne et- supi:rieure, la progression est rel_ertiveurent régu-li.ère :

couche supérieure
couche moyel-)ne

couche supérieure

couche moyenne

couche inféri.eure

envaron
envirorr

% pai: an
eo par an

l'5
.)2

Par contre, pour 1es enfanl-s de classe ouvr-ièr:e, .1_es échecs sembJ-ent
particuJ.i.èrernent nombreux entte 7 et 8 ans, ce qui permet de supposer
qurils rencontrent Ces problènres part-i-culièLement imporlants en 2e
primaire : alors que Itaugimentat.,ion de la prr:port-ion de retardés
est de ltordre de 3 à 4 % pour.l.es autres âges elle atte-in.t- B ea

entre 7 et- B ans" Au t-.ot.al, à 11 - 12 ans, les couches socia1es
sont dd:jà nettenent c1j.fférenciées selon J-a pr:oportj,on dr:s i:etarclés :

z 6,4 e;

: l3rl I

: 22r7 *
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Classes spécial isées

Ici encore, Ia propor:t-ion j.ni L,iale "dtélèves-probl-èmes" est né91 i-
gçable, de nrême que J-es di.fféi:ences ent-re les couches sociales.
Mais t-;md.is que la proportion clrenfants issus de couche supéri.eure
et fi:équetttarrt les cl.asses spécial-isées resLe à ce nj-veau négli.geabl.e

(maximtim lr7% à l'âge de 1l-l-2 ans), on
observe une croj-ssailce non négl.Lgeable porlr 'les enfarlts de l-a cLasse
ouvrière (Lt7% à 6-7 ans, 1,8 % à Il-12 ans)

% classes
sp6cialisées

tè

I
,/n {t'\F

noY
5oP

I

)p
C

t1

\
l.L )l +v i(
8ltott

z?... trx'l'-\

#iin concl.ns:Lon, darns -'l-e groupe cles élè ves ,i.ssjus de Ia coLlche s'.ipér:i.eur:e
un o.uat:t e:tviron entre clans J-a scolarj-té primaire avec ruie d-i.spens;rt
d'âc;e et rriaintj-ent cette s j-t-utrtiorr jusqu'en 6 P i l-es é-l-èves rct.a::cl.és;
augmentenL faiblement (de 2z;i 6 airs à 7% à ]1 ans) ; les élèrrr:s cle
classes spécialj-sées représent.cn'c 2% à l-l ans.

A iropposé, .l-es enfanl-s issus de la couche infdrieure entrent moj-ns
souvenl- avec une dispense dtâ"ge (15? à 6 erns) et se nraj-nlj-cnnent n:oj-ns
f;icil,ellenl: dar:s cette posltion (l-1.% à ll, a:rs) ; la p:ropor:l-.j-oir des
retardés augmente à un rythme soutellu, pa-ssarrt- de 2 à 23% en l-'espace
de 6 ans. Corollaire.m<:nt la proportion des él.èves de cl.asses spécj-ali*
sées est. nett-ement p-lus forLc que parmi les enfant.s de couches di.ri-
geantes puisque entre 6 ans et tl ans ell.e pass.e cle 2 à B t"

Dans sa parLie de garrcher. -le tablcau de la page suj-va,rrl:e pl:és,el-rt,e
les données coinmentées clans ce Iraragraphe et qui concernel-rt l.'enseml:Ie
de la qénération. Dans la pa::t-.i-e cenlrale et à droite, on t::ouve::a
les mêmes indications pour les élèvôs de naLion;ii-ité suisse et ceux
qirj. sont or.iginaires; dtltali-e otl d'ljspagne. Les obsenrat-ions déjà
fa,ites au paragraphe 1.J-. se confirmeni: part-iculièrement pour cetrt-e
c;a.tégor.i-e 13 

1étrangersj porrt: l-escruef s, c1u.ns J,a couche i-nféi:ierrre, I a
pa.rt des ilelves clis1>errsés ou r'éqr.rliers ne r.:cpr:ésr:r'i1.-e (lue 6.jî; ij l.'âqc
cie lJ- ans, t:andis q1.re :l-esi cilôves retaïcl€is ou frdcluentan-t unr: cl-eisse
spdciaJ-:'.s6c formenl- 1-r.lus d'un t- j ers des crfft.ctj fs.
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Répétr:ns-le, il. reste à él-ucider dans quelle mesuLe ces différences
l,-i-ennent à 1a composiLion cn terme de niveau socio'-p:lofessj-onnel
(plus de non.-gualifj-és parmi les étrangers) aux facteurs linguistiques
et socio-culturels propres aux étr:airgers en général ou encore aux
conditj-ons de vie matérielle et sociale rles travaj-1.'l eurs étr:arngel:s.
Pour cel,a une analysc plus détaill-ée des données et des cornpl.éments
dt informaLions seront nécessai-res.

- (ttaf 12 î'' tût'd1

- i r-r^,^ i \,.-ttl,-/ ârr'i("a hl '



Passaqe C'æe cénératlonl) à trave:s Ireîselqrenent prlnaLre : EvoLutlon de la Cist:i.b[tioâ Ces- é.lè.ees.se1on .la sltua:Los
scoialrè, en tout. poË le3 élèves sul.sseg, pour les éiève3
i:aliens eÈ espaqnois
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2. Lrorientation au C.O"

Les tra-nsformations structur:el-les prodrrites pai: I'introdr:cl_ion
dès 1962, el- la général-isation jusqu'en 1969, du Cycle drorienta-
tion , se répercut.enL également sur La comparabilité des statis-
tiques. On ne t:rouvera donc pas ici de données concernant le
passage dans l.e secondaire irrférieur avant 1960 r I'exposé en
seraib, trop long" Une couçaraison est possible pour 1'âge de
14 ans : elle figure dans le chapitre 3. euan1, au passage
proprernent. c1j.t de I'enseignement pri-maire à ltenseignement
secondaire, on se bornera à décrire la situation act-uell_e de
lrorientation selon la couche sociale et le sexe et à analyser
l-a relation entre 1'orientation au CO et la s,i-tuation scolaire en
6P.

2.I, La si-tuation actr-relle

Bn 1974, 3'9J5 élèves fréquentaient 1a 5ème prinaire" Un an plus
tard, 4 e" dtentre eux se trouvent encore dans l-tenseignement
prirnal.re, dont une majorité de doubleurs; i 2 eo ont passé dans.;
I'enseignement privé et 3 % ont quit.té le sys1,ènre d'enseigrrement
(émig::alion du canton pi:incipa._lement). Au total, 91 % cles élèves
de 6P ont donc passé au Cycle d'orienLati-on dont :

45 e; dans l-a filière latino-scieirti-fique (LS)
23 % dans Ia section générale (G)

7 % dans les classes prat-i,ques ou spécialisées
16 % dans les classes à niveaux

I,es classes à nive.aux ntexisi-ent pour la 7ème clu CO que depuis
I97?-. Afin Ce simplifier 1a lecture de l'évofut.ion
1-ell.e eure1. le ressort du tablearr suivant, on a Lra-nsforrné Ies
d-onnées en faisant lthypothôse qu'en 1'absence de st.ructu::e à
nj-veaux , les élèves qui sty tr:ouvent se seraienl- dj,stribués
sur Les sections comme les aut.res éfèves.
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Orient-ation à I'issue de 6p de 1969 à 1974

6P en 19..
Orientation une
année après

Total = 100 % 3649

(1) Afin de simp-lj-fier la lectr.rre du tableau, les é],èves des classes
à niveaux ont été réparLis entre les sections au prorata des
effectifs de celles-ci.

k'

iirs" f

-. ,;:i'

On cor-istat-e aj-ns-i qi-re j_a part_ des élèves qui j'l>asssrrt enLSa
passé de 46 à 55 % entre L969 et L9l4 ; augmentatj_on de 9
est. compensée par une réduct_i_on des ',générales" (ma*rié 5 %)

"prat-iques" (mo.i-nS 2 z; et des doubleurs traed++;.sô 2z).

% qui
des

Le tab,Leau ci-dessous met en éviclence les dlfférences quant à
l'orient.at:Lon à I'i"ssue <le 6p selon la couche sociale et_ le
sexe. Les différences entre gai:çons et fill-es sont rel.ativement
minimes sous -l..'erngle du doublage et c1u passac_Je vers I'extérj_eur
de l'c:nseignemenl- pu.b.lic (enseignement privé ou émiqration) .
Irar contre, <lans l"rensernbl-e, les jeunes filles s'orientent plr-rs
souvent vers les sections préqymnasial,es (5Bg;) que les garçons
(5le; ) .
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Elèves de 6ème primair:e en I974 : Distribution sel.on la situation
scol-aire en 1975, en fonction de la couche soc-iale et du sexe

Si'L.uat.ion scolaire
en ]975

En
tout:

Prirn, réguliers

CO LS

Générale

Pratique + spéc

Privé.

BxLérieu.r

1)Total = 100% 20.04 140

(f) Les élèves pour lesquels I'inclicat-,ion de la couche soci.rle manque sont,
compris daus le t.ot-al
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un bon tiers (3Ba) seulement des qarçons drorigine ouvrière (rlvr)
passent en LS contre tr:ois quar.ts des garçons de couche supérieure"
chez les jeunes fill-es, des différences aussi marquées apparaissent
quoigue à un niveau décalé : (INF : 47%, SUp : B0%).

Les passages en sections G et p son1, évidemment dtautanL. plus
faibles que I'orientatj-on vers 1a fil.ière prégymnasiale est impor-
tante. Bnrziron trois quarts des él-èves qui ne s'ori-entent pas er-I
LS passent en G ; cela est vrai aussi bien pour les garçons que
pour les filles. Par contre, chez les gar:çons plus que chez les
filles, cetLe proportion est modifiée par 1a couche sociale :
parmi- les élèves qui ne s'orientent pas en LS, _la part de ceux
qui passent en sectiorr générale représente 69 % polrï la couche
inférieure, 75 % pour la couche moyenne et 94 nu pour la couche
supérieure.

,t:
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2"2. Situation scolarir:e et passage au Cycle d'orientat-.ion

Sitt-té à r.rn niveau relativement élevé de la hiérarchie des mesures dont
dispose 1'école pour signifier à un élève qrle ses performances ne sont
pas à la hauteur des exigences prévues par les normes, les règles et
les p:logrammes scol.aires. le doubl.age a d.es conséquences non néq1i-gealcles
pour l'élève : il- va refa-i-re J-'i.ntégralit6 d.u.prograrutce scolai.re c1 

rune

annéeo même dans des branches où ses résrrl"Lats étaient satisfaj-sants,
iI percl une artnde en même tcnrps qu'i} doit se séparer des carnarades
arlec lesquels iI a accompli sa scolarité jusqr:'alers pour sri-nLégrer
dans un nouveau groupe dréIèves et partager la vie quotidienne avec
des cama::ades qui, en moyenne, ont rrne année de moj-ns que lui" En ce
set:s le doubl-age a indubit.ablement des effets frustrants môme si les
acteurs scolaires lui associent des intentions 'rthérapeutiques" en
suggérant que lrannée de doublage permettra à 1Éélève de ral-Lraper son
retard et d'affronte:r dans des conditi-ons meilleures Ia suite de sa
scolarité "

Llétai- actuel des données l-re pe::met pats de vérj.fj-er si le doub-t.age
est effectivement suivi dlune scolarit.é pJ-us régulj.ë're, crest-à-dire
si Ia probabi-lj.té clréchec (nouveau clcubJ-age ou p<lssage d.ans l.es
classes spéciaii"sées) est sens:l-blement- inférieure pour 'les é1.èves
qui- ont cléjà cloublé rrne fois par rapporL à ceirx qui n'oni- jamrais
répété une année. Il esL cependant poss-i-ble c1e se faire une -ic1ée
de lleffet clu doublage à la f:'-n du cycle prirnaire au rnoment cle
Itorj-entaLj-on vers une des sections clu QrcJ-e d'orj.entation. On se
souvj-endra.que l1intégration dtun é1ève dans ltr;.ne ctes; secti.on.s du
C"O. est fonct-ioir de ses résulta'Ls en 6èm.e prj-maj,re dtune part, clrr
désir des,parent.s et des performances nesurées au rnoyen de t<:st--s
psyclropédagogiques d'autre part. si la "l-héorie, cle i'effet thé::a-
peul-i,que clu dorrblage est correcte, 1a di,strj.butj-on des élè.res i:etardés
à l-a sort.ie de 6P ent::e les différ:entes sections du c.o. clolt êtr:e
sens;iblernent- analoque à cell,e des éIèves réguliers et c1j-spensés. Dâns
ce casr en effet, 1es él-èves retardés ont effeci:.ivement sur:monté les
clj-fficultés auxq.uetl,es j-ls étaient confront<'s et j-l se troLlve parmi
eux llne pr:oportion senrbl-able de bons élèves, d'élèvc:s tnoyens e'l-- faitrles
que i;armi les éièves qui n'ont jamais doublé"

Les sl-atisticlues <1e iransitj"ons à 1a so::tie de 5 P permettent de véri-
fi.er cett-e hypc;thèse. Le taùtl-eau ci-après rnont-.re la clistri-
butiou par âgc:.je$ effecti.fs d.'élèves cle 6èrne pr:imai::e en 1.973 et en
1914 :
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Nombres Pour cent

Dans lrensembl.e les deux volées de 6ème se clistribuent de façon très
i:nalogue sur 1es différents âges i J-es légères clifférences entre
L973 eL L974 d.é-notent i-a'lendance à i.a clin'rinutiotr de la proportion
des élèves rei:ardés au profit des dispensés et cies réguli'ers. La

différence notable ces effectifs globaux (pl-us de 300 élèves) tient
à I'évolution démographique : on approche c1u point culminant de la
vague des na"fssarlces

En anal-ysant chacun des gl:oupes d'âge termj.nant la 6ème pr-i-mr'ri-::e <hr

poj_'t c1e vue cle son orientatj-on verîs les dj-ffcirerttes sections c'1"û C'o

on observe d'important:es cliffé::ences entre les élèves arzancés et
réguli"ers d'utte part-r et les élèves reLarrfés d'autre Part, ce guj-

i.nfirrne la " t héo::ie de Ite f fet thdjrapeuti-r-1ue"
X,td\u u,^ 6 P'

<1u cloubl-age :

\ P: ,l c4 *('c."n

K

(Af in cl'é1j-rnj,rr.er Les mod j,f i cations des chif f i:es clues au développetnc:nt
des cl assie:; ai n-i.vcau>i -' :;iin.(i rapporL- ;rvcrc -l-a- pri:scnte dénronst'r:;rt'i ort -
on a r:edistri-bud: les él-èves de ces; clas:;ses ctrl-r:e 1es sections eu a.d*

me [--tant qu'er] 1 'ab:;ence rlu sysLe)nre cles niveat.tx j.ls se cll:';1-ribue::aiet-rt
entrc les secl--ions corlrlne les; autres é.l..e-:ves)

3649 3975 r00 100

Situation scolaire

disirensés {- avances

réguliers
retardés 1 an

retardés 2 ans

Total

Age

autres âges
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t.l

L2

13

592

2256

622

L74

5

693

2534

599

7.46

3

I6

62

17

q

.k

I7

64

15

4

*

).913 7.9'7 4 1973 1.914

2256693Total= 100% 59?. L74

11

62

25

q

l_

3

2534

4

62

24

o

I
-1

7

6"t

22

2

2

t)

67

22

l.

z

,,

Prirnaire

COTLS

7G

7 P + spéc.

l:lîtve

Extérieu::

2.

13

JI

49

l
4

73 /1474/,1513/141 4/7513/74

l-0 ans 11 ens

I

ll.
36

46

1.

5

L46

-i3 ai-rs

'14/7s

4

4l
27

1.

5

622 599

l-2 ans

4 /7s
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A âge égal et compte tenu des effectifs sur lesguel-s les pourcentages
sont calculés, les cli.fférences.dlune année à. lrautre sont minimes"
Par contre la clistribution <1es élèves entre les différentes sect.ions clu
C.O. varie fortement selon 1'âge des élêves, c'est-à-clj.re selon leur
situation scolaire :

- 62-674 des élèves r'éguliers ou disper:sés entrent eu section LS contre
seulement L2-22e" des é1èves retardés

- env. L/4 d,es élèr,'es dispensés ou réguliers srorj.entent en G contre
L/3 à L/2 des élêves retardés

- une fraction néqligedrle (1:-2â) des élèr'es d:i-s1:ensés et une proporLj-on
faibl.e des élèves réguli-ers (5-6%) passerrt en cl-ass;e P ou spéciale
alors gu'un- quart des é1èves retarclés d.'un an ent--rent d.ans la filière
la moins exigeante.

On corrnaÎt déjà Ia- relation très forte stati:;tio;uement. entre l-a si.tuat-i.on
scol-aire et la, couche social-e d'or:igine et le sexe des étèves : J-es
garçons sont plus soul'ent retardés que les fj-lIes, les enfants de condj-tion
modeste Ie sont plus fréqueniment que J-es autres" :tl faut donc vérifie,rr
que les différences d'orientat.ion selon l"a sitr:ation scol-air:e iie tiennent'.
pas en fa-i.t à l-a différence de composition sr:cj.al.e <les dj-fférents grorl-
pes dtâge en 6ème " Mêne si 1'o::ientation vel:s les différentes
sect:Lons se fait 11rune façorr relativement automatique en fonction des
résultat"s scolairesri.i est possible qu'en ta.nt que signe de.La v;-r.f.eur
scolaj-re l-a situation scolaj.re soj.t interprétée oiffé::emment par et pour
un giarçon et une fill-e, Far et pour un élève issu drune farnill-e cle
condition modesi:e ou aisée. De même, il esi' pcssible de concevoir gue
I'hypothéE-i-que effet thérapeutique du doublage se révèle clifféremnent
selon la classe sociale dt,:rigine ou selon J-e sexe" Pour r,zé::ifier:
l-' j-ndépenclance ries différ:ences drori-entation sel-on l"a situa"Lj-on scrllair:e,
par rapport à I'o::igine social.e et au sexe, il- sr":ffit de comp;rre:r les
distri-butions sel-on les sectioirs du. C"o. des élèr'es c1e 6 P de chaqu.e sexe
et chaque couche sociale à llinteirieur c1e chaque groupe cl râge. Ctest
c:e que penneL Ie tableau de la page suirrante où, pour corlserver
des efJ:ectifs statistiquement. util j"sabl-es, on a cunuj-é Ies deux
volées c1e 5 I: de 19'73 et- L9"/4
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Transit--ions après la 6e primai.re selon 1'âge, la couche sociale et- Ie sexe (1)

(cumul des observatj.ons L973-74 et. 1974-15)

zfr96tr1l.76302895 LO49 473TBBBO 292Tot-al - 1.00 %

3

15

32

tL4

)_7

JZ

42

6

J6

2

4L

30

13

B

tl

5

)'j

43

)n

l_

4

4

54

al
-) .L

B

3 I
79

3

2A

50

24

68

?

22

3

I
3

2

a

4 3

'7

01.

zct

?

:l_

7

67

aa.J

J.

1

1

3

/tl

tr
f- .)

2

4

5591l6r.652.49416 34L995B.L7L]5z/-tT'otal - 100 z 1.64

n

o
O

M

d

2

9

32

49

3

tJ

1

10

JJ

r1
JL

3

aJ

z<)

4,9

6

f,
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ù L/r_TNF MOYSUPMOYTNF

11 ar-is

ÏNF MOY SUPb u-t,MOYTNF

13 ans12 ansl0 ans

Age en (611

Position scolaire

"''Iy'+t

Primaire puT.rI:Lc
t1,)

CO' 7 LS

]G

7 F+spéc.

Pr_r-ve

Hxtéri-eur:

:)

51

36

6

I
1

t6D

87."

\-2
È6
.a

46
w:-'

,63
t1)

2.cY

ffie,

(1) .l,es élelves pour lesquels I'inclication c1e couche sociale manque ont
été ignor:és porrr :l-a constructj-on de ce t-.a].llear.r.

\2) Les élèves des c-l asses à n,iveaux ont ét-.é ri:part.-is enL:.re, les seul-ioris;
proportionne.l. lenent- au poi.ds dc cel.l-es-cj- d;:r-is 1e::es;t-e de 1a pc)pulaticn
pessant au CO (s;auf classes spécierlisées)"



Prenons d'abord le point de vue de I'orientatj-orr la plus favorabl-e
Ia sectir:n latiiio*scient.ifique :

- quels que soienL le sexe et- J,'âge, la probalcili.té cle passage en LS
est dtautant plus é1evée que la couche sociale est 1>1-us éIevée

lrorientation vers LS est généralement plus forte pour: Ies fill-es que
pour les garçons sau,f pour les é.l.èrres avarrcés et r:éguliers de coucl-re
supérieu::e où aucune différence ne slobserve drr point. de vure du sexe

- ces différences ét-anl- nrarquées, Ia probabilité de passage en I,S subit
une chute L.rès importante dès qu'il y a retard- scolair:e et cela guel
que so.it la couche sociale or-r le sexe. Pour l-es garçons Ie facteur
de rédu.ction de cette probabilité (f) n'esl, pas affecté par la couche
sociale ; iI est de lrprdre de l- : 2,8 partout. Four les fill.es, ce
facteur de réclucl-j-on est analogue à celtii ders garçons clans la c-'ouche
inférieure et moyenne mais nettement plus faibl-e (f : lr9) dans -l-a

couche supérieure.

Lrorir:nt.at:'-on ve::s l.es deu>; autres filières du C.O" est cornp1.érnc-:nta:ir:e
à celle de LS. Les déparLs vers l-crs écoles pr:ivôes ou vers ltexté::j-ei-rr
sont à peu p::ès 1es mêntes queJ-le que soit -l-a sil,uation scolaire
quo-ique probabiement lé:gèrement supérieu::s dans les cas d'éIèveo
retardés j-ssus de l"a couche supér:j:eure.

Quelle que soit la condition socia.le d'origine, I'or:i,erti-al-ion à

I'entrée du CO est fbrtemenl- associée - stal-i.st.iquerient - à l-a
si.tual-ion scolaire telle qu'elle résulte de la scolarité pi:inraire
(les chances de faire partie des bons élèves et de passer clans La
filièr:e la p1.us exi.geante sont réduites drnn facteur voisin cle 3).

(1) e; LS 1l ai)s
% LS 12 ans
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Si, comme le suggère la procédure d'or-ientation, le groupe des
élèves qui passent en LS représente bien ap1:roxilnativement la
fraction des "bons éIèves", ceux qui passent en G 1es "é-lèves
moyens" et ceux qui passent en p ou en classe spécj.al_isée du CO

les "élèves faibles"r -i-1 faut. admett.re, clraprès les résul-tats
ci-dessus, gu'il y a parni l_es élèves reta::dés de 6p beaucoup
pJ-us d'élèves n,oyens ou faibles que parrni les réguliers ou dispeusés"
sur l-a base dc: ces indical-ions statistiques, il y a donc lieu de
reueLtre en question la "théorie" de 1'effet thérapeutique du
doublage. A la lumière de ces résr-rltats, on peut s'int.erroqer sur
le sens du doubtage t.el qu'i-l est pratiqué act.uellemenl-. A f issrre
de 6P, l.es élèves retardés sont, dans une forte pr:opoi:tion, moyens
ou faibles ; certes, on ne sait pas ce qui se serait passé sans
doublage. Mais.il reste que 1'année de doubl.age n'a pas eu.l.,effet
de compensatj-on ou de ratt-rapage qr-i-i- rétablj-raiL i'égalité entr:e
doubleurs et non-doubleu::s. Faut-il dès lors mainteni-r cette
mesure ? Faut-il la transfolîmer en lui associ-ant cles mesures
dtaccompagnement et d'appui qui per:meLtent à 1'é1ève d'en tirer
plus facilement avanL.age ? Iln tout casf i1 faut souligner qu'crn
conna.Ît mal les termes dans lesquels fe doubl-aqe est, vécu par les
élèves et par leurs farnilles et j.l n 'est pas j-rnposs; j-L,,l-e que la
sanction alt un effet propre c1e découragernent ej- ce ri:duc.t_ion ces
aspir:a-tions scolai::es t-el gu'iI contr:ecarre les me.il_leures inten-
tions 1>é<,larqogiqu<:s .
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La sitr:ation à la fin de Ia scolarité oi:ligatoire

A fin L9'l4, 3'L24 élèves de I'enseignement public avaient
14 - 15 ans, I'âge de fin de scolarité. près de la moit.:'_é
d'entre eux (48%) se trouvaient da.ns r.rne filière prégymnasiale
ou gynnasiale, un tiers fréquentaient une section G ou une cles
écoles qui, en principe, la prolorigent (IICG, ESC, ETS) ; enfj-n,
2o e" frécluentaient une classe de section prati.que ou des classes
spéci-alisées du CO ou de l_'enselgnement primaire.

La distribubion des élèves des di-fférentes couches sociales selon
ces t-roi-s fili.ères met err évidence cles différences notables :

I 
qlrj

t0040

53

33

L4

137 6

41.19

4B

3?-

20

3351

2B

40

-tz

L344631

Préqymnasj-al + gymnase

Généra1

Prépro-f . +pratiqrie*pr:of e ss .

Total - l-002

B2

L4

4

TOT
,)\

ÏNiT.MOYSUPFilière scolai-re 1)

Sou1. j-gnons la dispai:j-Lé des s.ii:uaticns cluj- se caclrent der:rière
les notj,ons dc filièrc, eui regroupenL aussi bien cles élèves;
retardés (CO 7 r:t 8) que régulj-e::s (CO 9) q,-i'enfi.n avancés ou
dispensrls (écr:J-es secondai::es sr-rpérieures). f,a mesure p::ésent-ée
icj- est donc ext-.rêmenre-'nt- gross-;ière (-f ) au poirrt grt'on s'étonne
qu'une rel-at-.j-on staList:i-que soit- errcore observable. Bt. prtr:rtant-,
sur 631 élèves issus de couche supéri-cur:e, 82 >" se L::ouverrt-

t) Les 6lèves des classes ;f niveaux ont été clj.stribués sur l-es sectj.ons
au prora'i:tr du poids de celles-ci parmi l-es arrtres élèves

2) Les 61èves lrour lesguels I'inclication cie couche social,e manque
(65 = 2e) ont été içpror:és

3) Cela est aussi v::ai a forl-ioi:i cles groupements par: couche
soc-i.irle.

t
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dans la filière qui offre le maximum de possibilités cle choix,
contre seul-ement 28 *; chez les 1'344- élèves issus Ce couche
inférieure (1 : 3). Corol-'l.aj.rement, 4 % seul-ernent des enfants de
couche supérieure se trouvent au Leïme de la scolarité obligaL.oit:e
dans fa filière pratique ou préprofessionnelle, contre 32 %

chez les élèves de couche inférieure (8 :1) .

3.2. Evolution depuis 1960

La statistique offj.cielle ne fournit pas d'indications sgr l-'orj.en-
tation des générations avant f introduction du CO. Ma.is ies donnrles
publiées par R. Girod, à propos; de la scolarisa_tiorr d'une généra-
tion qui avait 14 - 15 ans en 1958 pernettent. de fairre quelques
comparaisons.

En juin 1958, les jeunes ayant 14 -
écoles publiques se dist-r:ibuaient à
entre chacune des t.r:ois filières.

et fréclueniant les
drenvi-ron un tiers

15 ans
raison

Dif f 6reirces

Les é1èves qui, au terme de 1a scolarité ,ob,l. j-gat-oi-r:e, fréqr-renl-ent
l.a filièr:e l.a plus c'xiqeante el- qui offre ie rnaxirnuur cle cl-roix,
ont augment-.é dans r.rne pr.oportion not.arble, tandis gr-re 1.a filièr:e
1a rnoirls exigeant-.e a d.i.minué dans une p::oportion anal,ogue- l.La

filj-ère moyennc corrr-ierve ia mênie irnportance (32e;).

Bn errvisageant. le p::obJ-èrre sous 1.'angle des couches socj-ales,
il- faut d'enLbl,ée ai-tirer 1'attention sur quelques d-ifférer)ces
de classification : la cor.rche s;upérieur:e de J-974 comprend un
cer:t-ai n nornlire de groupes soc-Lo-prof essioitnels qui , err 1-c)58,
éiaient conrpt'-és avec la classe moyerine, ce qui explique, en
partie, l-e farit que, dans I'ensemble de la géné::at-ion, les élèves
issus de couche supérj.eure représentent 8 e; cn 1958 e1:- 19 % r:n
L914. Une autre part.ie de cel-te différence s'explique par les
transfo::rnat-iorrs; de 1a population acLj,ve quj., en I9'/4, comport-e
une fraction de "diriqearrl-s et un-iver:sitaires" p1.us foi:te. Les
dé f in j-t-. j ons tli: la couche "inf ér:ir:ure sonL arn;rloqur:s par conLt:c) :

en 19'14 comme en 195ti, elJ-es reg.roupeltt les ouvriers manuclls
et les agenl-s subalternr:s.

4B

J/-

,) /1

r 13

0

* t3

335:r

35
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2783

Pr6gyrnnas j,a1e

généraJ-e

p:r:éprof . el.:. pratiqr:e

T6ta_'1. =: lQQ16

Déc. I9-l ttJuin 1958^f'l_ -L l_ e t: €l s
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voici pour 1958 la distrjbution des élèves de 14 - 15 ans des
trois couches sociales selon 1es filières scolaires :

4943B

35

32

33

218310609s1L72

Prég:ymnasiale

générale

préprof. et pratique

Total = 100â

L7

34

49

45

35

20

B3

11

6

TOTTNFI-4OYFi-1ières STIP

100

Lrê conpâraison avec le tableau qui donne la même distributi.on pour:
1974 (p.24) montre que pour les élèves de couche supérieure,1es
choses otrt peu varié (en partie per.rl--être à cause des changements
de définition évoqués plus haut) " La distribution sur les trois
filièr:es des é1èves de couche moyenne reflète assez b'i en l-a
moyenne des r:bservaLions, de même que 1a moyenne des ctrangements i
à cause des changernents de déf.inition, cet'L.e conparaison sous-
estime sans doute les ttaméfioratj-ons" qui ont pr,r'se pr:oduJ.re
entre l-958 et 1974. Ilnfin, 1à c,ù ]i e6 seul-ement cles élèrres de
couchc inférieure, âgés de 14 ans, sc tt:ouvaient dans une filièi_e
prégynnrasj.ale en 1958, i1s représentent 28, % en L974; 1es él-èves
de cet-t.e classe sont aussi plus nonbreux en sect_ion générale :

tr:ut le gaiir de scolarisation est donc obtenu au détrj,ment de la
filière J-a pJ-us basse qu-i, en 1958, :rc:cr:uLari.t- encol:e la noitié
des enfants issus de 1a classe ouvrière.

Revenons à ltensemble de 1a génération. On a constaté
que 1a par:t de la filière pr-éqyrnnasiale, passe de 35 à 48 Ë"
cette transforrrral-ion Lienb. pour pai:tj-e à 1'él-évat.ion des niveaux
de forrnation au sei-n des couches soc1ales (su::toui_ mo'yenne et
inférj-etire) et. en par:tie au changement de poids des cor.iches
sociales au seirr cles générations d'élèves. tjn constate en ef fet
que -l,a couche supér-i,cure représentait I % dans l'enquôt.e de 1958
et 19 % darls lrobservation de 1974 ; J-a couche irrférieure r:epré-
sent-ait 49 % de la qénératiorr observée eri 1958 et 4l % cle cell.e
observée en r9-1 4. En a.dmettant- que 1a str:uctuïe social-e en l95B
prévale el-icore en 1974, la qénératj-on de 14 - l-5 ans aur:ajt été
composée d'ut'ie fract-i-on moins irrportani-e dtenfanLs qui, <1e 1.lar
leur: origine social-e. ont c1es ci-iances de ::éussi.te scol,aire rela-
tj-vement élevées. on peut, à t-it::e d'hypothèse , estj-mer l.es eff,ets
de ce changenerrt de compositi-on socia-Le cles géné::ations d'éJ-èves,
en ad,met.tant que les 3'35i élèves de 14 - l-5 âns en 1,924 se rlis-
tri.i:uent. ent-.re l-es cl.i"fférentes couches soc;i-al.es couln(:) en 1958"
Le tableau qu"i suj-t fournit le résu-Ltat cle ce calcul., encadré
par ,Les <lerrx ol:ser:vaiions t
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35

32

33

43

35

22

4B

32

20

Prégymnasiale

gdnéraJ"e

préprof 
" +pratique

Observat-.i-ons
L9"14

llypothèse 74 si.
struct. soc" 1958

OLrservat.ions
195B!'IIleres

I
I

:

t.

3 351

Par: cet exemple, grossier certes, on constate que les effet.s de
structure peuvenl, être cor-isidérables : pour l.a filj.èr:e prégymna-
siale, la différence observée total-e est de 1.3 %, doni: B e6 sont
dus à 1'a.ugrnentation de la f::action d'élèves issus de couche
supérieure el- la dimlnu1-ion de la part des enfants i_ssus r:le

couche moyenne ei- inféirieure, 5 ea seraient dus à I'améliorat.j.on
des niveaux de formation à I'int.érieur des couches sociales. A
I'opposé, la fi.lj"ère préprofessionnelie a climj.nué de 13 % donl_
11 % seraient clus à des effets de cornpositj-cn de la populart-ion
(33 moins 22) et-2 % au changement de la stl:ucture cl'orientation
àr l.ri.nt.ér j er.ir des couchr:s s<>ci_ales (dj_ni.nut__ion forLe pour 1.es
coriches moyerlne et j-nférieure).

.!

(

l'


