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Axe de la communication : Axe 2 

Inégalités sociales : quelle est l’influence de l’origine sociale des élèves sur leur réussite à l’école, 

le choix de leur travail et leur réussite sociale ? Inégalités liées aux familles : comment rapprocher 

l’école des familles ? Comment offrir à tous les mêmes chances de réussite à l’école, quelle que 

soit leur origine sociale ? 
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Résumé long 

 

Les attributions et rôles au sein des familles ont été bouleversés durant la crise du 

Covid-19. La Polynésie française, avec ses spécificités et son éloignement 

géographiques des grandes métropoles, n’a pas été épargnée, ainsi l’école et les 

familles ont trouvé de nouvelles manières de fonctionner. Nous tentons dans ces 

travaux un rapprochement des résultats de deux études, basées sur 19 entretiens de 

parents vivant à Tahiti, afin de lier des interprétations menées à deux échelles 

distinctes. La première recherche rend compte, à l’aide d’une analyse basée sur la 

méthode de la théorisation ancrée, des tendances du discours du parent polynésien 

face aux nouvelles attributions associées à l’accompagnement parental durant la crise. 

La seconde recherche propose une approche davantage clinique et rend compte, à 

l’aide d’une analyse fine de quatre entretiens
7
 issus du même corpus, des mécanismes 

psychiques sous-jacents inhérents à l’accompagnement parental.     

 

Ce rapprochement met en évidence des dynamiques à comprendre à la fois de 

manière plus globale de par les caractéristiques communes du discours des parents en 

fonction de l’indice de défavorisation ; mais aussi de par leurs raisons plus intimes 

intrinsèquement liées à la singularité du sujet parent et l’accompagnement qu’il 

propose. Ces éléments paraissent liés, ce qui est compris au niveau du sujet (au sens 

psychanalytique du terme) semble concourir aux résultats plus généraux concernant le 

lien entre le discours du parent et son indice de défavorisation.  
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7
 Seuls trois des quatre cas, Coralie, Véronique et Javier ont fait l’objet d’une publication dans un article 

scientifique, les éléments du quatrième cas, celui d’Ilan, ont fait l’objet d’une analyse simultanément, 

cependant les exigences et normes de publication ne nous ont pas permis de le présenter dans le même 

article ; les éléments d’analyse associés à ce quatrième cas viennent nourrir notre réflexion et notre 

développement.  



 

Ainsi, le cas de Coralie, ayant un indice de défavorisation élevé et dont le rapport à 

celui qui fait apprendre revêt d’une dynamique de violence, révèle la prévalence de 

son histoire personnelle dans son positionnement : elle ne veut plus assumer la 

responsabilité de l’accompagnement lors des activités de sa fille car elle est trop 

violente, son ressenti est majoritairement négatif davantage pour des raisons intimes.  

 

Si on rapproche le discours des parents P5, P6 et P11
8
, dont l’indice de défavorisation 

équivaut à celui de Coralie, le ressenti négatif est liée aux difficultés à allier travail et 

continuité. Ces raisons exposées, bien que partielles, relèvent d’un fonctionnement 

difficile à mettre en œuvre : les responsabilités liées aux sphères travail-école-famille 

semblent difficilement opérer simultanément lorsqu’on a des obligations 

professionnelles importantes.  

 

Dans cette population de parents n’étant pas considérée comme défavorisée on y 

décèle des contraintes opérant à l’échelle organisationnelle des sphères travail-école-

famille ; cependant le cas de Coralie nous montre que les mécanismes psychiques 

prévalent à l’échelle de la relation parent-enfant et orientent le fonctionnement de 

l’école à la maison.      

  

Le cas de Véronique, ayant un indice de défavorisation faible et dont le rapport au 

savoir montre une distance importante liées à leur non maîtrise, indique les raisons 

singulières d’un ressenti positif sur l’école à la maison : si elle ne peut assumer 

l’école à la maison pour des raisons de non maîtrise, elle est cependant très fière de 

voir sa fille capable de lui expliquer des notions qu’elle ne maîtrise pas, ce qui 

constitue un contrepoids positif.  

 

Le cas de Javier, ayant un indice de défavorisation équivalent à celui de Véronique, 

nous montre que sa relation avec sa fille semble gagner en qualité avec les nouvelles 

obligations liées à l’école à la maison. La mère ne peut plus assumer seule ces 

obligations et lui permet une place, d’exécutant certes ; mais il observe davantage et 

mieux sa fille et modifie la manière dont il s’y prenait avec elle. Le gain dans sa 

relation avec sa fille constitue un contrepoids positif.   

 

Si on rapproche les discours des parents P14, P16 et P18, issus également de la 

population défavorisée, les liens familiaux gagnent en qualité durant le confinement, 

tout comme Javier, les parents apprennent plus sur leurs enfants et se sentent plus 

proches d’eux.  

 

Les singularités en jeu chez le sujet dans la mise en œuvre de la continuité 

pédagogique se révèlent être très différentes en fonction des sujets, et elles orientent 

le discours du parent. La corrélation entre singularité du sujet, discours et indice de 

défavorisation nous montre qu’il n’y a pas de caractère généralisant des mécanismes 

en jeu, mais il y a des convergences qui tendent aux résultats de notre étude plus 
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 Le data set est librement accessible en ligne (voir Ailincai et al. 2020) avec le DOI: 

10.17632/7rx6dk2gcr.1. 

 



globale.       

 

Nous présenterons ainsi de manière plus détaillée les résultats corrélés des deux 

études.   

 

Mots-clés : Parentalité, Ressenti, Continuité pédagogique, Covid19, Polynésie 

française. 
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