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SocialisatioŶ horizoŶtale à l’adolesceŶce. 
Entre soutien social et conformité extrême aux pairs 

 

Résumé 

A l’adolesĐeŶĐe, et eŶ gĠŶĠƌal, le soutieŶ soĐial peƌçu a laƌgeŵeŶt ĠtĠ ƌeĐoŶŶu pouƌ ses effets 
ďĠŶĠfiƋues suƌ le dĠveloppeŵeŶt du sujet. CepeŶdaŶt, si l’Ġlğve, Ƌui eŶ ďĠŶĠfiĐie s’eŶgage daŶs uŶe 
postuƌe de ĐoŶfoƌŵitĠ eǆtƌġŵe auǆ paiƌs, Đette iŶflueŶĐe peut deveŶiƌ ŶĠfaste ŶotaŵŵeŶt suƌ le plaŶ 
de la ŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe. Notƌe appƌoĐhe iŶteƌaĐtioŶŶiste pƌivilĠgie uŶe leĐtuƌe 
ŵultidiŵeŶsioŶŶelle des ƌelatioŶs eŶtƌe paiƌs ĐeŶtƌĠe à la fois suƌ les diŵeŶsioŶs positives et suƌ les 
diŵeŶsioŶs ŶĠgatives de l’aŵitiĠ. EŶ effet, Đes ƌelatioŶs soĐiales soŶt foŶĐtioŶ de Ƌuatƌe pƌiŶĐipales 
diŵeŶsioŶs iŶteƌdĠpeŶdaŶtes les uŶes des autƌes, ĐaƌaĐtĠƌisaŶt la vie soĐiale des adolesĐeŶts : 
appaƌteŶaŶĐe ou ŶoŶ à uŶ gƌoupe de paiƌs, soutieŶ soĐial, ŵode de ƌelatioŶ et d’attaĐheŵeŶt auǆ 
paiƌs et statut soĐial à l’iŶtĠƌieuƌ du gƌoupe. Les oďjeĐtifs de Đette Ġtude soŶt : 

ϭͿ de ĐoŶfiƌŵeƌ le ĐaƌaĐtğƌe iŶteƌdĠpeŶdaŶt des diŵeŶsioŶs des ƌelatioŶs soĐiales eŶtƌe paiƌs 
;les effets atteŶdus de Đes diŵeŶsioŶs peuveŶt ġtƌe diffĠƌeŶts si oŶ les ĐoŶsidğƌe isolĠŵeŶtͿ ;  

ϮͿ de ŵoŶtƌeƌ Ƌue les effets du soutieŶ soĐial peƌçu et de la ĐoŶfoƌŵitĠ eǆtƌġŵe auǆ paiƌs suƌ 
la ;dĠͿŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe Ŷe soŶt pas diƌeĐts ŵais ŵĠdiatisĠs paƌ la valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole. 
Le ƌeĐueil de doŶŶĠes a ĠtĠ ƌĠalisĠ paƌ ƋuestioŶŶaiƌe aupƌğs de ϲϳϲ ĐollĠgieŶs de ϯğŵe issus 
d’ĠtaďlisseŵeŶts sĐolaiƌes ĐoŶtƌastĠs. Nous pƌivilĠgioŶs le poiŶt de vue suďjeĐtif de ĐhaƋue sujet afiŶ 
d’appƌĠheŶdeƌ leuƌs ƌepƌĠseŶtatioŶs ĐoŶĐeƌŶaŶt les tƌois diŵeŶsioŶs : leuƌs ƌelatioŶs auǆ paiƌs 
;dĠĐliŶĠes seloŶ le soutieŶ soĐial, le seŶtiŵeŶt d’isoleŵeŶt, la ƌeĐheƌĐhe de ĐoŶfoƌŵitĠ et la ĐapaĐitĠ 
à se dĠtaĐheƌ de la pƌessioŶ des paiƌsͿ, leuƌ ŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe et la valeuƌ Ƌu’ils aĐĐoƌdeŶt à l’ĠĐole. 
Les ƌĠsultats ŵoŶtƌeŶt Ƌue le soutieŶ soĐial peƌçu Ŷ’est pas à lui seul pƌĠdiĐteuƌ de la ŵoďilisatioŶ 
sĐolaiƌe. La ƌeĐheƌĐhe de ĐoŶfoƌŵitĠ eǆtƌġŵe vieŶt aŶŶihileƌ les ďieŶfaits du soutieŶ soĐial et va de 
paiƌ aveĐ uŶe dĠŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe. Cette iŶflueŶĐe est diƌeĐte aloƌs Ƌue le soutieŶ soĐial Ŷ’est pas 
toujouƌs favoƌaďle à la ŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe puisƋu’il est ŵĠdiatisĠ paƌ la valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole. 
Les adolesĐeŶts souteŶus et Ƌui aĐĐoƌdeŶt uŶe valeuƌ ĠpistĠŵiƋue à l’ĠĐole ;plaisiƌ d’appƌeŶdƌe et de 
ĐoŵpƌeŶdƌeͿ soŶt ŵoďilisĠs aloƌs Ƌue Đeuǆ Ƌui aĐĐoƌdeŶt uŶe valeuƌ seuleŵeŶt soĐiale à l’ĠĐole 
;plaisiƌ de ƌetƌouveƌ les paiƌsͿ soŶt dĠŵoďilisĠs. Si la soĐialisatioŶ hoƌizoŶtale a fait l’oďjet d’uŶ plus 
petit Ŷoŵďƌe de tƌavauǆ, Đelle-Đi paƌaît dĠteƌŵiŶaŶte daŶs le dĠveloppeŵeŶt eŶ gĠŶĠƌal et daŶs le 
ƌappoƌt Ƌu’iŶstauƌe ĐhaƋue Ġlğve à l’ĠĐole. 
Mots-ĐlĠs : SoutieŶ soĐial peƌçu – ;DĠͿŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe – Valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole – SoĐialisatioŶ 
hoƌizoŶtale – CoŶfoƌŵitĠ eǆtƌġŵe auǆ paiƌs 
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Contexte théorique 

 

La soĐialisatioŶ hoƌizoŶtale est uŶ pƌoĐessus d’aĐtualitĠ suƌ leƋuel les ĐheƌĐheuƌs eŶ psǇĐhologie se 
sont penchés récemment au regard du mal-être éprouvé, et de plus en plus exprimé, par certains 

adolescents dans leurs relations aux pairs (harcèlement, rejet, pƌessioŶs, dĠpeŶdaŶĐe affeĐtive…Ϳ. 
Ces problématiques relationnelles sont amplifiées et de plus en plus visibles en raison, notamment, 

de la consommation de masse des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, qui ont restructuré 

et redynamisé ces relations entre adolescents. PaƌallğleŵeŶt, Ŷous ĐoŶstatoŶs Ƌu’aujouƌd’hui 
l’ĠloigŶeŵeŶt des jeuŶes faĐe à la sĐolaƌitĠ est toujouƌs aussi pƌĠseŶt. Il se tƌaduit paƌ l’aďseŶtĠisŵe, 
la dĠŵotivatioŶ, le dĠĐƌoĐhage, l’eŶŶui... Il s’aĐĐoŵpagŶe d’uŶe dǇŶaŵiƋue nouvelle autour de 

l’iŶstitutioŶ sĐolaiƌe Ƌui a ŵodifiĠ les ŵissioŶs de l’ĠĐole et aiŶsi les atteŶtes Ƌui lui soŶt assoĐiĠes. 
Malgré les conséquences importantes de ces deux phénomènes, l’ĠĐole ;la ĐlasseͿ et les aŵis ;la Đouƌ 
de récréation et les loisirsͿ ĐoŶtiŶueŶt souveŶt d’ġtƌe peƌçus Đoŵŵe des ŵilieuǆ de vie ĐloisoŶŶĠs. 
Nous peŶsoŶs au ĐoŶtƌaiƌe Ƌu’ils s’iŶteƌstƌuĐtuƌeŶt et s’iŶflueŶĐeŶt ŵutuelleŵeŶt. DaŶs Đette 
perspective, nous questionnons l’iŶflueŶĐe des paiƌs suƌ la sĐolaƌitĠ. Comment le mode de relation 

auǆ paiƌs de l’adolesĐeŶt et la ƋualitĠ de Đes ƌappoƌts peuveŶt-ils amener à la démobilisation 

sĐolaiƌe? La valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole a-t-elle un effet médiateur dans cette relation? 

 

Les relations sociales entre pairs 
 
Les adolescents construisent leur personnalité, se développent et se découvrent via les relations 

Ƌu’ils eŶtƌetieŶŶeŶt aveĐ leuƌs paiƌs. Ces deƌŶieƌs oŶt eŶ effet, au-delà d’uŶ ƌôle de soutieŶ, uŶ ƌôle 
d’ideŶtifiĐatioŶ, de « miroir » (Sand, 1997). Toutefois, les adolescents se trouvent confrontés à une 

double contrainte : ils doivent, pour se sentir exister et construire leur personnalité, se singulariser 

mais en même temps, se référer et se conformer au groupe des pairs et à ses valeurs pour ne pas se 

sentir et être isolés (Mauger, 2006 ; Millet & Thin, 2005 ; Raynaud, 2006). Comment vont-ils se 

positionner dans ce double processus de singularisation et de conformisme, tout en étant confrontés 

à la fois à leurs propres logiques adolescentes et aux logiques adultes, souvent très éloignées ? 

 

La ŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe et la valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole 
Nous appréhendons les pƌoĐessus d’appƌeŶtissages et l’utilisatioŶ des savoiƌs des adolesĐeŶts paƌ 
l’iŶteƌŵĠdiaiƌe du ĐoŶĐept de « (dé)mobilisation scolaire ». Nous considérons ce processus comme 

pouvant être annonciateur du décrochage scolaire (Guignard & Maurelet, 2000). Il se réfère 

explicitement au concept de mobiles (avec une implication active du sujet) et rend compte du 
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ƌappoƌt suďjeĐtif de l’Ġlğve à l’ĠĐole et du seŶs Ƌu’il attribue aux activités et à ses expériences 

scolaires (Charlot, Bautier & Rochex, 1992 ; Rochex, 1995).  

La valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole, sous-dimension du processus de mobilisation scolaire, nous apparaît 

alors comme un des registres possibles pour opérationnaliser la question du sens et de son rôle dans 

l’eǆpĠƌieŶĐe sĐolaiƌe. ChaƋue adolesĐeŶt se fiǆe des ďuts sĐolaiƌes, soĐiauǆ ou autƌes Đaƌ l’ĠĐole Ŷe 
représente pas la même valeur globale et les mêmes intérêts prioritaires pour chaque jeune (de 

Léonardis, Capdevielle-Mougnibas & Prêteur, 2006 ; Levesque, 2001). Cependant, certains 

adolescents adhğƌeŶt ďieŶ au ŵĠtieƌ d’Ġlğve aloƌs Ƌue d’autƌes ĠpƌouveŶt des diffiĐultĠs à s’iŶsĐƌiƌe 
dans les activités scolaires.  

 

L’iŶflueŶĐe des paiƌs daŶs l’eǆpĠƌieŶĐe sĐolaiƌe : richesse ou oppression ? 
 

Dans la littérature, la plupart des recherches souligne les influences positives des pairs. Les amitiés 

juvéniles sont ainsi considérées comme représentant de véritables ressources - notamment pour la 

réussite scolaire - gƌâĐe au soutieŶ soĐial et ĠŵotioŶŶel Ƌu’elles procurent. Elles offrent, de fait, un 

contexte favorable dans les domaines de la motivation et du sens accordé aux apprentissages, de 

l’estiŵe de soi, de l’aĐĐğs à l’autoŶoŵie et des ĐoŵpĠteŶĐes soĐiales ;Claes, 2003 ; Fantuzzo, Manz, 

& McDermott, 1998 ; Mallet, 1993 ; Rodriguez-Tomé, Jackson & Bariaud, 1997 ;Ϳ. D’autƌes ĐheƌĐheuƌs 
postuleŶt Ƌue les adolesĐeŶts, dğs Ƌu’ils eŶtƌeŶt eŶ iŶteƌaĐtioŶ aveĐ uŶ gƌoupe teŶdeŶt à se 

conformer à lui et à subir son influence, souvent négative (Coslin, 2007 ; Hartup, 1996 ; Pasquier, 

2005). Cette attitude seƌait souveŶt assoĐiĠe à des iŶadaptatioŶs psǇĐhosoĐiales telles Ƌu’uŶ ŵauvais 

ajustement aux pairs (dépendance affective, orientation extrême vers les pairs, pƌessioŶ…Ϳ ou des 
relations « pauvres » voire inexistantes. Chacun de ces rapports aux autres éloigne les élèves des 

demandes et des exigences scolaires.  

 

Posture épistémologique  

 

Nous ŶuaŶçoŶs l’eŶseŵďle de Đes ƌepƌĠseŶtatioŶs de l’aŵitiĠ eŶ pƌoposaŶt uŶe leĐtuƌe 
multidimensionnelle des relations sociales entre pairs, centrée à la fois sur les dimensions positives 

et ŶĠgatives de l’aŵitiĠ. En effet, les conséquences (favorables ou défavorables) de ces relations sur 

la scolarité seƌoŶt foŶĐtioŶ de l’iŶteƌdĠpendance de plusieurs facteurs, et surtout de la 

représentation et du sens que les adolescents donneront à ces relations aux autres. Dans cette 

perspective, nous considérons que les influences des relations entre pairs vont varier selon quatre 

principales dimensions interdépendantes les unes des autres, caractérisant la vie sociale des 

adolescents : appartenance ou non à un groupe de pairs, soutien social perçu, mode de relation et 

d’attaĐheŵeŶt auǆ paiƌs et statut soĐial à l’iŶtĠƌieuƌ du gƌoupe. Notre approche interactionniste 

s’iŶsĐƌit dans le champ de la psychologie sociale du développement (Malrieu, 1973; Wallon, 1941). 

Les objectifs sont, d’uŶe paƌt, d’appƌĠheŶdeƌ le vĠĐu suďjeĐtif et peƌsoŶŶel des adolesĐeŶts eŶ leuƌ 
doŶŶaŶt diƌeĐteŵeŶt la paƌole, et d’autƌe paƌt, de prendre en compte leur rôle actif dans leur 

développement et plus précisément dans la construction de leurs relations interpersonnelles et de 

leuƌ ƌappoƌt à l’ĠĐole. Notre objectif spécifique examine les enjeux de la socialisation horizontale en 

lieŶ aveĐ l’eǆpĠƌieŶĐe sĐolaiƌe et plus particulièrement, la mobilisation scolaire. Cependant, ces liens 

complexes sont supposés être médiatisés paƌ le seŶs et la valeuƌ Ƌue ĐhaƋue sujet aĐĐoƌde à l’ĠĐole 
et aux apprentissages scolaires. 
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Méthode 

 

Sujets 
 
L’ĠĐhaŶtilloŶ se Đoŵpose de ϲϳϲ adolesĐeŶts sĐolaƌisĠs eŶ ϯème dont 51 % de filles et 49% de garçons, 

âgés de 14 à 16 ans (M = 14,5). Par ailleurs, par souci de représentativité, 27% des adolescents ont 

ĠtĠ iŶteƌƌogĠs daŶs des ĠtaďlisseŵeŶts issus de l’ĠduĐatioŶ pƌioƌitaiƌe. Les autƌes pƌovieŶŶeŶt de 
collèges tout-venant (privés et publics).  

 

Instrument de recueil de données 
 
UŶ ƋuestioŶŶaiƌe a ĠtĠ ĐƌĠĠ suƌ la ďase d’eŶtƌetieŶs ƌĠalisĠs aupƌğs d’adolesĐeŶts ;HeƌŶaŶdez, ϮϬϬ9Ϳ 
et de questionnaires préexistants sur les différentes dimensions étudiées (dont le « Measure Peer 
Orientation » de Fuligni & Eccles, 1993). Les analyses factorielles exploratoires et confirmatoires 

réalisées, en assurent la validité (Hernandez, 2012). Ce questionnaire appréhende :  

- la mobilisation scolaire des adolesĐeŶts sous la foƌŵe d’uŶe auto-évaluation de leur 

attention/implication en classe, de leur niveau scolaire, de leur persévérance scolaire, et de leur 

intérêt pour le travail personnel et la réussite ; 

- la valeuƌ Ƌue les adolesĐeŶts aĐĐoƌdeŶt à l’ĠĐole est étudiée via les dimensions épistémiques, 

futures, sociales ou instrumentales ;  

- la qualité des relations entre pairs est appréhendée selon le soutien social perçu, la recherche de 

ĐoŶfoƌŵitĠ, l’affiƌŵatioŶ de soi daŶs uŶ gƌoupe, et le seŶtiŵeŶt d’isoleŵeŶt. Nous nous focalisons 

dans cette étude uniquement sur deux des quatre dimensions : le soutien social et la recherche de 

conformité. 

 

Résultats 

 

CaƌaĐtĠƌistiƋues de Ŷotƌe ĠĐhaŶtilloŶ d’Ġtude : les relations entre pairs 
 
Les adolescents âgés de 14 à 16 ans ont un besoin intense de soutien émotionnel et affectif. Ils 

cherchent foƌteŵeŶt la ƌeĐoŶŶaissaŶĐe et uŶe valoƌisatioŶ paƌ leuƌs paiƌs, l’eŶtƌaide, la ƌĠĐipƌoĐitĠ et 
l’iŶtiŵitĠ. Ces ĐaƌaĐtĠƌistiƋues soŶt sigŶifiĐativeŵeŶt plus pƌĠseŶtes Đhez les filles (t(674) = -3,83 ; p 

<.001). Egalement, les amitiés adolescentes ne se forment pas seulement dans le milieu scolaire mais 

au sein de multiples milieux de vie, notamment Internet et les loisirs extrascolaires. Ces amitiés 

extrascolaires sont plus caractéristiques des élèves socialement isolés (à l’ĠĐole) : selon Kindelberger 

(2004), ces adolescents recherchent une reconnaissance loin du cadre scolaire ou derrière un écran. 

Une analyse multivariée nous a permis de dégager quatre profils illustrant la représentation que 

l’eŶseŵďle des adolesĐeŶts iŶteƌƌogĠs ont de leur position sociale dans un groupe. Les 

« populaires/appréciés » (39%) se caractérisent notamment par un important soutien social et de 

grandes habiletés sociales et de communication ; les « soumis » (17%) par un soutien social 

important mais surtout par une recherche de conformité très élevée et une incapacité à se détacher 

de la pression des pairs : leurs rapports sont donc hiérarchiques, asymétriques et basés sur la 

soumission et le conflit ; les « négligés » (25%) recherchent de la même façon la conformité aux pairs 

mais se sentent quant à eux peu appréciés : ils ont des difficultés à trouver leur place dans un 

groupe ; enfin, les « rejetés/retirés » (19%) se caractérisent notamment par un fort sentiment 

d’isoleŵeŶt. 
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DaŶs l’oďjeĐtif de ĐoŶfiƌŵeƌ le seŶs et la pertinence de nos hypothèses, nous avons confronté par la 

suite Ŷos diŵeŶsioŶs à paƌtiƌ d’aŶalǇses plus dĠĐisioŶŶelles telles Ƌue des ƌĠgƌessioŶs ŵultiples et 
des MANOVAS.  

 

Soutien social perçu, recherche de conformité et (dé)mobilisation scolaire 
 
Rappelons que le « soutien social perçu » est défini paƌ l’iŶtiŵitĠ, la ƌĠĐipƌoĐitĠ, la ĐoŶfiaŶĐe, le 
partage et la disponibilité, et la « recherche de conformité » est appréhendée parmi diverses 

attitudes déviantes, a-scolaires ou irrespectueuses, pour être appréciés, ne pas être exclus ou 

simplement pour faire comme les autres. 

Les premiers résultats obtenus (cf. Tableau 1) affinent notre première hypothèse établie sur les 

diffĠƌeŶts pƌofils d’adolesĐeŶts et les lieŶs supposĠs eŶtƌe les diŵeŶsioŶs soutieŶ social perçu, 

recherche de conformité et mobilisation scolaire. Le soutieŶ soĐial peƌçu Ŷ’est pas pƌĠdiĐtif à lui seul 
de la ŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe, il iŶteƌagit aveĐ d’autƌes faĐteuƌs, et notamment avec la recherche de 

conformité (r = .304 ; p < .001). On note ainsi que lorsque le soutien social est associé à une forte 

ƌeĐheƌĐhe de ĐoŶfoƌŵitĠ, il devieŶt ŶĠgatif pouƌ la sĐolaƌitĠ : l’oƌieŶtatioŶ eǆtƌġŵe veƌs les paiƌs 
vient annihiler les bienfaits du soutien social. En effet, les « soumis », qui perçoivent le plus de 

soutien social (test de Tukey), sont les adolescents qui recherchent également le plus la conformité 

aux pairs. Ces adolescents font partie des élèves les plus en difficultés scolaires. Ils sont dépendants 

des autres et mettent souvent leur singularité de côté pour répondre aux exigences du groupe. Le 

besoin de ressembler et de se conformer aux pairs vient donc faire évoluer le soutien social en 

dépendance affective au groupe : ils sont prêts à tout pour se sentir acceptés et soutenus, ce qui les 

éloigne de leur scolarité. Cette logique s’oppose auǆ logiques institutionnelles privilégiant la 

diffĠƌeŶĐiatioŶ, l’autoŶoŵisatioŶ et l’affiƌŵatioŶ de soi. Les « populaires » font au contraire partie 

des élèves les plus mobilisés scolairement. Ces adolescents appartiennent à un groupe de pairs qui 

leur offre une relation satisfaisante, Đ’est-à-dire uŶe ƌelatioŶ foŶdĠe suƌ l’ĠĐhaŶge, le soutien, la 

solidarité, l’iŶtiŵitĠ et non sur des rapports hiérarchiques. 

 

Tableau 1 : Profils pairs * profils mobilisation scolaire 

  
 

Total  Les bons élèves  Les excellents élèves  
Les élèves en 

difficultés  
Les démobilisés  

Soumis  28%  9%  40%  22%  116  

Rejetés  40%  32%  19%  8%  119  

Négligés  36%  24%  36%  14%  175  

Populaires  39%  32%  22%  7%  266  

Total  37%  23%  28%  11%  676  

 

L’iŶflueŶĐe du soutieŶ soĐial s’eǆeƌĐe-t-elle de façon directe et de façon positive sur la mobilisation 

scolaire, comme le montre la majorité des travaux ? Ou bien cette influence dépend-t-elle du sens 

que les élèves aĐĐoƌdeŶt à l’ĠĐole ? 
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L’influence du soutien social et de la recherche de conformité sur la mobilisation scolaire est-elle 
médiatisée par la valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole ? 
 
Pour répondre à cette question, nous avons réalisé des régressions multiples sur chacune des sous-

dimensions de la mobilisation scolaire, et nous avons appliqué les critères de Baron et Kenny1 (1986) 

(Hernandez, 20122). Ces analyses peƌŵetteŶt de ĐoŶfiƌŵeƌ Ƌue l’iŶflueŶĐe du soutieŶ soĐial peƌçu suƌ 
la mobilisatioŶ sĐolaiƌe Ŷ’est pas directe, et par conséquent, pas toujours positive. Le soutien social 

ressenti par les adolescents favorise la mobilisation scolaire à condition que ces derniers privilégient 

les valeuƌs sĐolaiƌes de l’ĠĐole auǆ valeuƌs soĐiales. EŶ d’autƌes teƌŵes, si uŶ Ġlève ressent un 

iŵpoƌtaŶt soutieŶ de la paƌt de ses aŵis et Ƌu’il se ƌeŶd à l’ĠĐole daŶs l’oďjeĐtif pƌiŶĐipal de les 
ƌetƌouveƌ et de s’aŵuseƌ ;valeuƌs soĐiales au dĠpeŶd des valeuƌs sĐolaiƌesͿ, il seƌa ŵoiŶs atteŶtif et 

moins persévérant en classe. Au contraiƌe, si Đes deƌŶieƌs aĐĐoƌdeŶt des valeuƌs sĐolaiƌes à l’ĠĐole, 

Đ’est-à-diƌe Ƌu’ils pƌeŶŶeŶt plaisiƌ à aĐƋuĠƌiƌ de Ŷouvelles ĐoŶŶaissaŶĐes et Ƌu’ils se pƌojetteŶt daŶs 
le futuƌ, l’iŶflueŶĐe suƌ l’atteŶtioŶ et l’iŵpliĐatioŶ, le Ŷiveau sĐolaiƌe et la peƌsĠvérance scolaire sera 

positive. 

Nous notons en effet que les « soumis », qui perçoivent du soutien social des pairs, privilégient les 

valeuƌs soĐiales de l’ĠĐole ;joueƌ, se faiƌe de Ŷouveauǆ aŵisͿ plutôt que les valeurs scolaires (en plus 

de rechercher la conformité) –au contraire des « populaires », ce qui les éloignent encore plus des 

attentes et de valeurs scolaires. Ainsi, l’iŶflueŶĐe du soutieŶ soĐial peƌçu suƌ la sĐolaƌitĠ Ŷ’est pas 
toujours positive et directe, elle est médiatisée par le sens que les Ġlğves doŶŶeŶt à l’ĠĐole. 
De la même façon, nous nous sommes demandé si l’iŶflueŶĐe de la ƌeĐheƌĐhe de ĐoŶfoƌŵitĠ suƌ la 
dĠŵoďilisatioŶ sĐolaiƌe est ŵĠdiatisĠe paƌ la valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole ou ďieŶ si elle est diƌeĐte. Les 

analyses révèlent que les adolescents prêts à avoir des attitudes déviantes, a-scolaires ou 

irrespectueuses pour être conformes aux normes et valeurs imposées par le groupe, sont 

démobilisés. Cette attitude favorise conjointement un rapport instrumental ou stratĠgiƋue à l’ĠĐole 
(chercher à obtenir des notes satisfaisantes et passer en classe supérieure), un rapport tourné vers 

les appƌeŶtissages soĐiauǆ ŵais peu veƌs les appƌeŶtissages iŶtelleĐtuels. Cette fois la ƌelatioŶ Ŷ’est 
pas ŵĠdiatisĠe paƌ la valeuƌ aĐĐoƌdĠe à l’ĠĐole Đe Ƌui souligŶe d’autaŶt plus l’iŵpaĐt diƌeĐteŵeŶt 
négatif de cette dimension sur la mobilisation scolaire.  

 

Conclusion 

 

Pour conclure, nous souligŶoŶs l’iŶtĠƌġt d’uŶe leĐtuƌe eŶ positif de l’eǆpĠƌieŶĐe sĐolaiƌe et soĐiale 
des adolescents Ƌui peƌŵet de ŵettƌe l’aĐĐeŶt sur les formes multidimensionnelles, complexes et 

hĠtĠƌogğŶes de l’appƌeŶdƌe et des ƌelatioŶs aŵiĐales, saŶs hiĠƌaƌĐhiseƌ Đes foƌŵes et détachée des 

représentations dominantes et parfois stéréotypées. Nous considérons également ces dimensions 

d’uŶ poiŶt de vue dǇŶaŵiƋue, Đ’est-à-dire susĐeptiďles d’Ġvolueƌ eŶ foŶĐtioŶ de la pĠƌiode du 

développement ou du contexte (par exemple quand les adolescents abordent le lycée).  

Cette Ġtude souligŶe aiŶsi l’iŵpoƌtaŶĐe de la ƋualitĠ de la relation aux pairs (ici, soutien social perçu 

et orientation extrême vers les pairs) sur la (dé)mobilisation scolaire des adolescents de 14 à 16 ans. 

                                                                 
1 Le modèle de Baron & Kenny (1986) consiste à tester si une variable peut être définie comme le processus qui 

lie deuǆ faĐteuƌs eŶtƌe euǆ, et Đela à paƌtiƌ de Ƌuatƌe ĐoŶditioŶs Ġtaďlies ;testaŶt l’effet de ĐhaĐuŶe des 
variables entre elles). 
2 DaŶs l’iŶtĠƌġt de Ŷe pas alouƌdiƌ la puďliĐatioŶ, Ŷous pƌĠsentons uniquement une synthèse des résultats 

oďteŶus. L’eŶseŵďle des ƌĠsultats est pƌĠseŶtĠ eŶ dĠtail, paƌ ĠĐƌit et sous foƌŵe de taďleauǆ, daŶs la thğse 
citée. 
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Les adolescents indépendants, autonomes qui se singularisent répondent le plus aux exigences 

scolaires alors que les adolescents dépendants du groupe avec une orientation extrême vers les pairs 

s’ĠloigŶeŶt des deŵaŶdes et des attentes institutionnelles. 

CepeŶdaŶt Đette iŶflueŶĐe Ŷ’est pas toujouƌs diƌeĐte. L’iŶflueŶĐe du soutien social perçu est 

médiatisée par le sens, la valeur que les Ġlğves aĐĐoƌdeŶt à l’ĠĐole. Ainsi, tenir compte du point de 

vue des adolescents, de leurs propres représentations est essentiel loƌsƋue l’oŶ aŶalǇse les pƌoĐessus 
psycho-sociaux sous-jacents à leurs expériences sociales et scolaires. Il ressort ici que l’iŶflueŶĐe de la 
ƋualitĠ des ƌelatioŶs eŶtƌe paiƌs suƌ la sĐolaƌitĠ dĠpeŶd de la ƌepƌĠseŶtatioŶ Ƌu’oŶt les Ġlğves de 
l’ĠĐole. Egalement, Đette iŶflueŶĐe dĠpeŶd de la ŵaŶiğƌe doŶt le sujet s’appƌopƌie Đe soutieŶ 
social et l’iŶvestit : il pƌeŶd soŶ seŶs eŶ foŶĐtioŶ du positioŶŶeŵeŶt peƌsoŶŶel et de la 
représentation de ce soutien par chaque adolescent.  
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