
TINVITE

Comprendre les règles de vie, manier l'ironie,
bien se nourrir... Tout ce que les enfants apprennent
à la maison influence leur réussite à l'école...
et creuse les inégalités, souligne le sociologue.
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Les enfants «vivent au même moment
dans la même société, mais pas dans le
même monde»: ainsi débute le monu-
mental Enfances de classe. De I'inégalï
té parmi les enfanfs, dirigé par le socio-

Iogue Bernard Lahire et publié en pleine rentrée. Quatre
années d'enquête, dix-sept chercheurs mobilisés pour
scanner I'environnement scolaire et familial de trente-
cinq enfants inscrits en dernière année de maternelle. Et
non, décidément, ces petits bouts ne vivent pas tous «dans
Ie même monde». Quoi de commun entre Valentine, qui bé-
néficie d'un capital culturel et économique complet, en
termes de logement et de loisirs, de lectures, d'accès au lan-
gage, d'alimentation ou d'hygiène..., et Balkis, qui, elle, vit
avec trois autres membres de sa famille dans une voiture ?

Quand elle lui rend visite, l'enquêtrice observe que son
père ne maîtrise pas très bien le français, que les dents des
enfants sont abîmées et les douches rares... C'est ce grand
écart déchirant que raconte cet ouwage passionnant, et les
stratégies mises en place au sein de chaque classe sociale

- populaire, moyenne ou supérieure - pour préparer son
enfant aux attentes de l'école, avec plus ou moins de bon-
heur. Rencontre avec Bernard Lahire, 55 ans, né à Lyon
dans un milieu populaire, et maître d'æuvre d'une enquête
qui donne le vertige. Et deviendra, espérons-le, le livre de
chevet du ministre de l'Éducation nationale.

Au-delà des Effectivement, et les parents ne sont pas
conditionsdevie, toujours conscients que ces pratiques
différentes familiales sont des atouts ou des handi
selon les enfants. caps majeurs d'un point de vue scolaire.
c'estla Dans les classes moyennes et supé-
«pédagogie rieures, beaucoup de parents sous-esti-
invisible» ment leur contribution à la réussite de
pratiquée leurs petits. Pour eux, «ça s'est fait tout
àlamaisonqui seul». Mais quand on les interroge, on
constitue voit qu'ils passent énormément de
la principale temps à choisir les bons spectacles, les
inégalité entre livres les plus sophistiqués, les loisirs les
élèves plus « intelligents », les jeux les plus pé-
dematernelle... dagogiques, ou à veiller à leur ap-

prendre à «bien parler». Les exemples
abondent, de cette « pédagogie invisible » extrêmement
rentable à l'école. On sait par exemple qu'il existe une cor-
rélation très forte entre Ia lecture d'une histoire chaque soir
et les performances en lecture-compréhension. Les en-
fants y apprennent des procédés narratifs, maîtrisent le « il
était une fois», peuvent s'essayer au passé simple devant
des parents ou des enseignants qui s'extasient sur le fait
qu'«ils parlent déjà comme de petits adultes», avec un
lexique fourni et une syntaxe correcte. Coller des lettres sur
le frigo pour former des mots ou manier l'ironie dans les
discussions à table sont autant de manifestations de cette
pédagogie. Faire de l'ironie, c'est apprendre aux enfants à

faire la différence entre le wai et le faux dans le discours,
donc les habituer très tôt à détecter des subtilités langa-
gières, ce qui s'avère extrêmement rentable en classe. )»

4 Télérama 3634 o4logl19



rINV!TÉ LE SOCIOLOGUE BERNARD LAHIRE

Lesclasses
populaires

ne manient
pas l'ironie?

Notre enquête montre que le second de-

gré ou l'ironie sont plus fréquents et sur-

tout bien plus encouragés dans les fa-

milles à fort capital culturel. Il y a moins
de distance au langage dans les classes

populaires. Quand Thibaut, un fils d'agriculteur, produit
des discours un peu poétiques et absurdes dans une iangue

imaginaire, sa mère lui dit d'« arrêter aveclslesbêtises » etde
«parler françals». Ses parents ne -roient pas les enjeux qui

se cachent derrière cesjeux de langage: i1s sont persuadés

que leur fils perd son temps avec ses délires et qu'ii devrait

se concentrer sur son travail à l'école.

Quelregard Dans les classes populaires, l'école est

lesclasses perçue comlne un espace de travail:
populaires, quand l'enfant rentre à la maison, on

moyennes évite de le matraquer avec des pratiques

et supérieures pédagogiques ou cuiturelles assimilées à

portent-elles ttn effort. Tout ie contraire des farailles

surlécole? pius aisées dotées d'un capital culturel
solide - car il existe aussi des classes su-

périeures à faible capital culturel -, où cette culture est assi-

milée à un plaisir. Ces distinctions sont souvent omises par

les enseignants, qui vont trouver quAleksei, issu de la classe

moyenne, est vn « élèÿe parfait, curieux, qui pose beaucoup

de questions», sans se rendre compte qu'il a été préparé en

amont à tout ce que demande l'école par des parents qui ont
depuis longtemps intériorisé les exigences scolaires. Par

exemple, plutôt que de la faire seulement exécuter, il n'y a

rien de plus scolairement rentable que d'expliquer et de jus-

tifier devant ses enfants une règle imposée à Ia maison, sur

le lavage des mains ou sur l'heure du bain. Cela prépare à la
perfection au premier commandement des instits: intério-
riser les « règles du jeu » du comportement en classe'

Mais dans Oui, mais elles ne sont pas appliquées de

les classes la même façon. Plus on se rapproche des

populaires milieux populaires, plus les règles sont

aussi. les règles « extérieures » aux enfants : on ne leur dit
existent... pas forcément pourquoi ils n'ont pas le

droit de faire ceci ou cela. N'ayant pas ex-

plicité les règles en amont, quand ça ne va pas, on crie, éven-

tuellement on donne une fessée et surtout on ordonne à l'en-

fant de se taire ou d'« arrêter ». Cet écart entre les milieux est

lourd de conséquences. Car, en un demisiècle, lécole s'est

profondément transformée : on est passé de lélève dressé à

l'élève raisonné, puis autonome. Et quand un enseignant

dit: je souhaite que mes élèves soient «autonomes», il af-

firme en fait : «J'attends d'eux qu'ils sachent bien se compor-
ter dès leur entrée en classe. » Cela prMlégie ceux qui ont in-

tégré la discipline et toute une série de savoirs en amont.

Parfois, Dans monlivreTableauxdefamilles, j'it-
ee décalage terrogeais un père qui reçoit une convo-

donne lieu cation de l'école: les enseignants sou-

à une véritable haitent le voir car son f,ls de CEz fait les

incompréhension quatre cents coups. Il interprète cette
entre l'école convocation commeun aveu d'échec de

et les parests. l'école, à qui il reproche de ne pas « faire
son travail » : «Je ne vais tout de même pas

quitter mon boulot pour aller mettre une baffe à mon môme :

cbst à eux dele faire ! » explique-t-i1... avant de le répéter aux
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enseignants. Quand ces derniers lui répondent qu'iis ne

peuvent pas gifler son flls, il ne comprend pas. On voit ici
que, pour certains enfants, le type d'exercice de l'autorité
à f intérieur de la famille est l'inverse de celui pratiqué à
i'école. Et cela concerne tous les aspects de la vie enfantine :

l'habitude de Ia concentration et du calme, la pratique de
jeux pédagogiques, f incitation à la curiosiié esthétique ou

scientifique, Ies «bonnes manières de parler»... Annie Er-

naux, issue d'un milieu populaire, a très bien écrit le déca-

iage ressenii par rapport au langage scolaire.

Avez-vous Je n'en ai pas eu f iiapression' mais je ne

ressentice comprenais pas tout de ce qui se passait

décalage pendant à 1'école. J'ai bénéf,cié d'i-ine raère qui

votreenfance? élait une «frustrée scoiaire»: e1Ie avait

arrêté i'école au certif,cat d'éti-rdes alors

qu'elle se débrouillait plutÔt bien, parce qu'el1e était i'aînée

de six enfants et qu'il fallait aider à la r-naison. Une génération

plus tard, j'avais intériorisé les cornportements de 1'élève

studieux et docile. Comme nous le montroms dansEnfances

de classe, la façon dont les parents ont vécu leur relation à

l'école est déterminante pour la scolarité de leurs enfants,

parce que leur bonheur ou leur souffrance se transmettent
plus ou moins consciemment. Et quand les parents de mi
lieux populaires disent à leur enfant « c'est très important de

Iire », mais qu'ils n'ouwent eux-mêmes jamais un livre, cette

injonction a des effets quasi nuls sur leur progéniture.

« Dans l'incons cientde certains
enseig/nants, la docilité
de I élève prend parfois le pas
sur ses performances. ))

Dans votre Enseigner est un métier difficile, et cer-

enquête, tains instituteurs ou institutrices ne

lesmaîtres sont pas préparés aux écarts sociaux
etmaîtresses auxquels ils sont confrontés. Lorsque

semblent parfois vous êtes issu des classes moyennes ou
désemparés supérieures et que vous voyez arriver
devantle un enfant qui «parle mal», ne «com-

comportement prend pas» et est indiscipliné, c'est un
desenfants choc. Si la classe est chargée, la disponi
res prus démunis' :liï îili::' uisl.oË:.liJ::T::i:
gnants portaient des jugements plutôt positifs sur des

élèves un peu surestimés. Inconsciemment, la docilité de

l'élève prend parfois le pas sur ses performances.

Aviez-vous Je crois qu'enfant on ne se rend compte
conscience, de rienlJ'ai vécu dans un milieu qui ne

enfant.deces «roulait pas sur l'or», sans jamais avoir
inégalités l'impression de manquer. Je faisais de

criantes? nécessité vertu, bien aidé par ma mère,
qui n'était jamais dans la comparaison

avec les autres familles. Et quand on ne compare pas, on ne

souffre pas... trop. Quandilyavaitdes sorties scolaires de ski,

ma mère me demandait si ça me disait sans trop insister, et
moi je sentais bien qu'elle n'était pas emballée. on apprend
à forger son regard en fonction de celui de ses parents,
quand on est môme, et s'ils font la moue devant quelque

chose, cela devientnaturelpour soide le rejeter aussi' )»
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Vousfréquentiez Dans les milieux populaires, Ia famille

descamarades est souvent fermée sur elle-même. En-

de milieux aisés? fant, Ies invitations aux « anniversaires »,

je ne savais pas ce que cétait. Mes amis,

c'étaient mes cousins. Les seuls écarts dont j'avais

conscience étaient donc ceux qui existaient parmi mes

proches. Ma mère, par exemple, c'était «la classe ouwière
respectable», comme disait fuchard Hoggart r : celle qui a

intériorisé le fait qu'il ne faut pas trop boire, qu'il faut savoir

économiser et être sérieux. Autant de choses qui peuvent

servir de bonnes bases pour faire réussir ungamin de milieu
populaire. C'est au lycée que j'ai commencé à voir qu'on ne

vivait pas du tout dans le même monde, mes camarades et

moi. on n'avait pas les mêmes sorties, on ne pratiquait pas

les mêmes sports, et si j'étais invité dans une maison avec

piscine pour l'anniversaire d'un copain, je ne pouvais pas

lui rendre Ia pareille puisque je vivais dans un HLM. Double

choc pour moi : d'abord la prise de conscience que ce n'était
pas normal que je réussisse à I'école alors que beaucoup

échouaient dans ma famille; ensuite, la découverte que,

avec les autres élèves, on se retrouvait au même niveau

d'études alors qu'on n'avait pas du tout eu les mêmes expé-

riences devie. C'estune bonne introduction àla sociologie..'

Vous avouez

un lapport
.compulsif ,
à l'écriture...

Je crois savoir d'où il vient: ma mère
écrivait beaucoup - essentiellement
des listes, pour faire la valise, les com-

missions, etc. La regarder faire m'a fa-

miliarisé à la fois avec I'écrit, avec la ges-

tion méthodique de sa vie et... avec la division sexuelle des

tâches au sein des familles populaires. Car ce sont les

femmes qui écrivent, dans ce milieu, et elles transmettent

cette habitude plus souvent à leurs fllles qu'à leurs garçons,

ce qui explique en partie qu'à l'école les premières réus-

sissentgénéralement mieux que les seconds.J'en ai bénéfi-

cié enfant parce quej'étais proche de ma mère : quand nous

allions retaper la maison de mes grands-parents, Ies gar-

çons faisaient du ciment, moi je traînais avec les femmes,

qui passaient leur temps à parler des autres. Les écouter

m'a bien aidé à comprendre les finesses du monde social.

Latélévision C'est vrai, et leurs parents mettent en

occupeaussi place des stratégies d'usage fort dispa-

uneplaee rates, entre ceux qui n'ont pas la télé,

déterminante ceux qui en font un usage extrêmement
dans contrôlé et ceux qui la laissent allumée

la socialisation toute Ia journée. Dans les classes à fort
desenfants capital culturel, un enfantde 5 ans atrès

de maternelle... bien compris que « Ia publicité, c'est pas

bien » en entendant lesjugements de ses

parents, qui seront enclins à lui montrer des DVD et des pro-

grammes en replay, et à lui interdire la télévision de flux.
Alors que dans les milieux populaires, comme dans les

classes aisées avec un plus faible capital culturel, la télé sert

d'abord à «se divertir», loin de toute visée pédagogique.

On savait Il y atout simplement des enfants qui ne

les inégalités liées mangent pas à leur faim. Et beaucoup

à l?limentation. d'autres qui ont un régime qu'on sait

l'hygièneetla médicalementtrèsdéséquilibré, avec

santéimpartantes. peu de légumes et de laitages, et une

Mais à ce point ! nourriture trop grasse et trop sucrée qui
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leur fait courir le risque d'un taux de cholestérol excessifou
de diabète. A l'autre bout de l'échelle sociale, on a compris
que l'apparence, la minceur et Ia bonne forme physique

étaient des capitaux importants pour réussir dans la vie : on
prend donc les précautions qui s'imposent pour que les en-

fants aient une alimentation équilibrée, de belles dents, etc.

Ce qui distingue les classes moyennes et supérieures, c'est

leur attitude préventive dans tous les domaines de la socia-

lisation - de la lecture au lavage des dents, des règles bien

expliquées au choix du sport... Car ces pratiques ont un ef-

fet surl'estime de soi des enfants, sur leur capacité à prendre

la parole en classe, leur envie d'exercer un leadership, leur
goût pour la lecture, l'écriture et le calcul, etc. Elles cochent

en fait toutes les casès des attentes de I'institution scolaire.

Commentchanger En commençant par prendre acte de la

leschoses? réalité de ces inégalités. Beaucoup conti
nuent de les «lire» comme un Phéno-

mène naturel - «C'est comme ça et on n'y peut rien».
D'autres, comme le président de la République, pensent

queles «premiers de cordée » vont tirer tout le monde vers le

haut, le monde étant malheureusement séparé entre ceux
quitravaillentetceuxqui neveulentpas se donner la peine...

Bel inconscient de classe, et aveuglement total ! Les inégali-

tés proviennent avant tout de l'accès, ou non, à tous ces « ou-

tils» que l'homme, depuis Homo sapiens, a su fabriquer et

transmettre de génération en génération, que ce soient des

mètres carrés d'appartement, des voitures, des loisirs ou

des savoirs. Ces «artefacts» permettent une extension de

nous-même. Quand on les possède, le pouvoir qu'on a sur le

monde s'agrandit. Et quand on ne les possède pas, la réalité

est à la fois contrainte et restreinte: on ne peut pas faire
grand-chose et on apeudepouvoir sur laüe et sur les autres.

La balance oui, si on remet au centre le bien com-

peut-elleêtre mun. Après avoir décrit Ia lutte féroce

rêéqsilibrée? des espèces pour Ia survie, Darwin s'est

empressé de rappeler que l'honneur de

la ciülisation était l'«entraide», c'est-à-dire le fait de per-

mettre que les plus faibles continuent eux aussi à viwe. Or,

des politiques de plus en plus libérales attaquent depuis qua-

rante ans l'idée - chère au Conseil national de la Résis-

tance - qu'il faut mettre à disposition de l'ensemble de la po-

pulation certains services et certains biens: l'électricité,
I'eau, la santé, l'éducation... Le but de la sociologie n'est pas

de porter un discours politique, contrairement à ce que lui
reprochent certains, mais de faire en sorte que les gens ne se

méprennent pas sur létat du réel, et qu'on arrête de détour-

ner le regard. Quand nous choisissons de nous pencher pen-

dant quatre ans sur le sort des enfants, ce n'est pas pour tirer
des larmes, même si le fait qu'à 5 ans certains d'entre eux

n'aient pas accès à la même nourriture et aux mêmes condi
tions de santé que leurs camarades est proprement révol-

tant. Nous pratiquons donc, comme disait Bourdieu, une

science qui dérange, et nous devons le faire de manière cli
nique, comme un chirurgien qui ne se met pas à pleurer
quand il opère, même s'il tient une üe entre ses mains. Mais

sans ignorer que la üe de certains des enfants que nous

avons rencontrés est tout simplement déchiranteo
r Richard Hoggart (1918'2014), considéré comme l'un des

fondateurs des cultural studies, létude des pratiques culturelles,

est l'auteur de L a Culture du pauvre (t970).
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