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POUR UNE APPROCHE PLURIELLE DU RAPPORT AU TRAVAIL.

ANALYSE DES PARCOURS JUVÉNILES

�)�E�R�W���P�I���G�S�R�X�I�\�X�I���E�G�X�Y�I�P���H�I���T�V�³�G�E�V�M�W�E�X�M�S�R���H�Y���X�V�E�Z�E�M�P���I�X���H�Y���Q�E�V�G�L�³���H�I���P�¶�I�Q�T�P�S�M���U�Y�M���X�S�Y�G�L�I���T�P�Y�W���T�E�V�X�M�G�Y�P�M�²�V�I-
�Q�I�R�X���P�I�W���N�I�Y�R�I�W�����Y�R�I���³�U�Y�M�T�I���H�I���G�L�I�V�G�L�I�Y�W�I�W���I�X���H�I���G�L�I�V�G�L�I�Y�V�W���W�¶�I�W�X���T�S�W�³���P�E���U�Y�I�W�X�M�S�R���H�Y���V�E�T�T�S�V�X���U�Y�¶�M�P�W��
�I�R�X�V�I�X�M�I�R�R�I�R�X���E�Y���X�V�E�Z�E�M�P�����*�R���I�ú�I�X�����P�I�W���N�I�Y�R�I�W���H�¶�E�Y�N�S�Y�V�H�¶�L�Y�M���S�R�X���³�Z�S�P�Y�³���H�E�R�W���Y�R�I���W�S�G�M�³�X�³���H�I���n���T�P�I�M�R���G�L�¿�Q�E�K�I�c�~��
�T�S�Y�V���V�I�T�V�I�R�H�V�I���P�¶�I�\�T�V�I�W�W�M�S�R���H�I���2�E�V�K�E�V�I�X���2�E�V�Y�E�R�M�����6�Y�¶�M�P�W���W�S�M�I�R�X���T�V�³�G�E�M�V�I�W���S�Y���H�M�T�P�¿�Q�³�W�����M�P�W���S�R�X���M�R�X�³�V�M�S�V�M�W�³��
�P�¶�M�R�G�I�V�X�M�X�Y�H�I���H�I���P�¶�I�Q�T�P�S�M���G�S�Q�Q�I���R�S�V�Q�I���W�S�G�M�E�P�I����5�E�Y�K�E�Q�������������������1�¶�S�F�N�I�G�X�M�J���H�I���G�I�X�X�I���V�I�G�L�I�V�G�L�I���G�S�P�P�I�G�X�M�Z�I���E��
�G�S�R�W�M�W�X�³���ª���E�R�E�P�]�W�I�V���P�I�W���I�ú�I�X�W���H�I���P�¶�M�R�X�³�V�M�S�V�M�W�E�X�M�S�R���H�I���G�I�X�X�I���M�R�G�I�V�X�M�X�Y�H�I���W�Y�V���P�I�W���T�E�V�G�S�Y�V�W���N�Y�Z�³�R�M�P�I�W���I�X���W�Y�V���P�I�W��
�V�E�T�T�S�V�X�W���E�Y���X�V�E�Z�E�M�P���U�Y�¶�I�R�X�V�I�X�M�I�R�R�I�R�X���P�I�W���H�M�ú�³�V�I�R�X�I�W���J�V�E�R�K�I�W���U�Y�M���G�S�R�W�X�M�X�Y�I�R�X���P�E���N�I�Y�R�I�W�W�I���G�S�R�X�I�Q�T�S�V�E�M�R�I�����5�S�Y�V��
�G�I�P�E�����R�S�X�V�I���³�U�Y�M�T�I���H�I���V�I�G�L�I�V�G�L�I���E���E�R�E�P�]�W�³���P�E���T�P�Y�V�E�P�M�X�³���H�I�W���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�W���U�Y�M���G�E�V�E�G�X�³�V�M�W�I���P�I���V�E�T�T�S�V�X���E�Y���X�V�E�Z�E�M�P����
�I�R���Q�S�F�M�P�M�W�E�R�X���T�P�Y�W���H�¶�Y�R�I���G�I�R�X�E�M�R�I���H�¶�I�R�X�V�I�X�M�I�R�W���W�I�Q�M���H�M�V�I�G�X�M�J�W���Q�I�R�³�W���E�Y�T�V�²�W���H�I���N�I�Y�R�I�W���¬�K�³�W���H�I���������ª���������E�R�W����
�E�Y�\���S�V�M�K�M�R�I�W���I�X���E�Y�\���W�X�E�X�Y�X�W���W�S�G�M�E�Y�\���Z�E�V�M�³�W����

�1�I�W���W�M�\���G�S�R�X�V�M�F�Y�X�M�S�R�W���U�Y�M���G�S�Q�T�S�W�I�R�X���G�I���Z�S�P�Y�Q�I���J�S�R�X���E�T�T�E�V�E�M�X�V�I���H�I�Y�\���T�V�M�R�G�M�T�E�Y�\���I�R�W�I�M�K�R�I�Q�I�R�X�W�����1�I���T�V�I�Q�M�I�V��
rappelle, dans la continuité d’une série de travaux menés en sciences sociales, la nécessité de relativiser 
�P�¶�E�T�T�V�S�G�L�I���K�³�R�³�V�E�X�M�S�R�R�I�P�P�I���H�Y���V�E�T�T�S�V�X���E�Y���X�V�E�Z�E�M�P�����1�I�W���H�M�ú�³�V�I�R�X�I�W���G�S�R�X�V�M�F�Y�X�M�S�R�W���Q�S�R�X�V�I�R�X���U�Y�I���P�I�W���R�S�Y�Z�I�P�P�I�W��
�K�³�R�³�V�E�X�M�S�R�W�����G�S�Q�Q�I���P�I�W���E�R�G�M�I�R�R�I�W�����E�G�G�S�V�H�I�R�X���Y�R�I���T�P�E�G�I���M�Q�T�S�V�X�E�R�X�I���E�Y���X�V�E�Z�E�M�P�����ª���W�S�R���G�S�R�X�I�R�Y���I�X���E�Y�\���G�S�R�H�M-
�X�M�S�R�W���H�E�R�W���P�I�W�U�Y�I�P�P�I�W���I�P�P�I�W���X�V�E�Z�E�M�P�P�I�R�X�����ª���P�¶�E�Q�F�M�E�R�G�I���I�X���E�Y�\���V�I�P�E�X�M�S�R�W���I�R�X�V�I���G�S�P�P�²�K�Y�I�W�����E�Y���W�X�E�X�Y�X���I�X���ª���P�¶�I�Q�T�P�S�M����
�E�M�R�W�M���U�Y�¶�E�Y�\���V�I�P�E�X�M�S�R�W���L�M�³�V�E�V�G�L�M�U�Y�I�W��

�1�I���W�I�G�S�R�H���I�R�W�I�M�K�R�I�Q�I�R�X���G�S�R�û�V�Q�I���U�Y�I���P�I���V�E�T�T�S�V�X���E�Y���X�V�E�Z�E�M�P���I�W�X���X�V�²�W���P�E�V�K�I�Q�I�R�X���H�³�X�I�V�Q�M�R�³���T�E�V���H�I�W���Z�E�V�M�E�F�P�I�W��
�W�S�G�M�S�H�³�Q�S�K�V�E�T�L�M�U�Y�I�W���G�S�Q�Q�I���P�¶�S�V�M�K�M�R�I���W�S�G�M�E�P�I�����P�I���R�M�Z�I�E�Y���H�I���H�M�T�P�¿�Q�I���I�X���P�I���K�I�R�V�I�����(�I�X�X�I���³�X�Y�H�I���W�I���T�V�³�W�I�R�X�I��
alors comme un plaidoyer pour penser au pluriel la jeunesse et son rapport au travail.
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AVANT-PROPOS  

Acc•s ˆ lÕemploi  et  place du travail dans la vie 
des jeunes  
AngŽlica Trindade -Chadeau, DGEFP 

En 2010, lÕINJEP entame une nouvelle Žtape de son histoire : ses missions sont  revues, de nouveaux 

champs dÕexploration lancŽs. Celui de lÕinsertion professionnelle est alors rŽinvesti, apr•s une pŽriode en 

jach•re. Ce chantier  sÕamorce dans un premier temps gr‰ce ˆ une Žtude soutenue par lÕinstitut, en 

collaboration avec le Laboratoire dÕŽconomie et de sociologie du travail (LEST). Elle porte alors sur 

lÕanalyse qualitative de parcours de jeunes de diffŽrents niveaux de qualifi cation et fili•res universitaires, 

suivis pendant neuf ans selon une approche longitudinale. Au -delˆ de lÕimportance accordŽe ˆ la notion de 

Ç sŽquences dÕinsertion È, ancrŽes dans un processus plus ou moins long et non linŽaire, lÕautrice, Mar’a 

Eugenia Longo, conclu t le rapport sur la nŽcessitŽ de rŽflŽchir aux consŽquences de ces sŽquences et des 

processus non linŽaires sur les politiques publiques dŽdiŽes ˆ lÕacc•s ˆ lÕemploi (Longo, 2011).   

Tr•s rapidement, des orientations sont prises afin dÕinscrire la nouvelle Žtape dans lÕhistoire longue de 

lÕinstitut, celle dÕun lieu central pour les associations dÕŽducation populaire et de jeunesse et pour leurs 

professionnels. CÕest ainsi quÕune premi•re recherche est lancŽe entre 2010 et 2012, avec lÕobjectif de 

comprendre lÕinsertion professionnelle des jeunes, ˆ travers le prisme de lÕaccompagnement. LÕoriginalitŽ 

de la dŽmarche consiste dans le fait de sÕintŽresser ˆ tous les intermŽdiaires, au -delˆ des professionnels 

du service public de lÕemploi (SPE). Ce postulat permet ainsi dÕinvestir les territoires enqu•tŽs avec la 

reconnaissance dÕun accompagnement qui peut •tre global, long, non linŽaire, proposŽ tant dans un point 

information jeunesse que dans une mission locale, crŽŽ sur mesure dans une association d e quartier, 

dŽployŽ ailleurs par un ensemble dÕacteurs locaux dans une dŽmarche partenariale, ou non (Trindade -

Chadeau, 2012).  

De fil en aiguille, en parall•le de cette dŽmarche scientifique, de nouvelles enqu•tes  sont rŽalisŽes et 

enrichissent le positio nnement spŽcifique de lÕINJEP : lÕŽtude du dispositif national Ç jobs dÕŽtŽ È, lÕanalyse 

du r™le des contrats aidŽs dans le parcours des jeunes, lÕŽvaluation dÕun programme dÕaccompagnement 

professionnel de jeunes dipl™mŽs de lÕuniversitŽ ou encore lÕŽtude de parcours de jeunes crŽateurs 

dÕactivitŽ de moins de 30 ans. Si chacun de ces chantiers est important pour apprŽhender les principaux 

enjeux de lÕinsertion socioprofessionnelle des jeunes en France, aucun nÕaura autant questionnŽ les jeunes 

quant ˆ leur s rapports au travail que le dernier, celui sur lÕentrepreneuriat de jeunes.   

En effet, interrogŽs sur les motivations pour entreprendre, les jeunes dŽsignent la confrontation avec le 

monde du travail comme figure de proue du cheminement. Dans les quinze p arcours de crŽation observŽs 

dans le cadre de cette recherche, ils mettent en avant ˆ la fois lÕentrepreneuriat comme rŽaction aux 

expŽriences malencontreuses dans le monde du travail et comme une forme dÕengagement par lÕaction, 
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pour changer ou porter une  autre vision sur ce qui ne leur pla”t pas. Contrairement aux reprŽsentations 

entourant la crŽation dÕactivitŽ, comme lÕidŽe dÕun Ç super  È entrepreneur, intŽressŽ par lÕapp‰t du Ç gain 

facile  È, les jeunes crŽateurs aux profils diversifiŽs, de lÕingŽnieur (bac + 5) au jardiner (bac + 2), en passant 

par le jeune dŽcrocheur non dipl™mŽ, revendiquent la possibilitŽ dÕinventer des alternatives. Le travail 

recouvre donc , gr‰ce ˆ lÕentrepreneuriat, une fonction instrumentale rŽpondant bien ˆ des attentes et 

beso ins matŽriels. Mais il est aussi et peut -•tre surtout, un Ç  terrain de jeux  È, propice ˆ se (re)inventer des 

relations humaines, un cadre dÕŽpanouissement personnel, une identitŽ professionnelle nouvelle, sÕancrer 

dans un territoire, et plus globalement, p ropice ˆ lÕexpression dÕun soi plus libre des normes dÕun marchŽ 

du travail jugŽ trop rigide et contraignant  (Bapteste, Trindade -Chadeau, 2014).  

Dans la continuitŽ de tous les travaux qui se sont plut™t centrŽs sur les professionnels et les organisations 

concernŽs par lÕacc•s des jeunes ˆ lÕemploi, cÕest vŽritablement gr‰ce aux jeunes crŽateurs dÕactivitŽ que 

les rapports au travail deviennent un axe de recherche ˆ part enti•re, capable dÕarticuler les rŽsultats des 

premiers chantiers citŽs plus haut et la  prise en compte plus individuelle du travail dans la vie des jeunes. 

Ainsi, quÕaurait ˆ dire le Ç jeune emp loyŽ È au Ç jeune travailleur  È ? 

En concomitance avec lÕŽmergence progressive de lÕobjet, les dŽbats de 2016 autour de la loi El Khomri 

donnent lie u ˆ des rŽactions inattendues de la part des jeunes, contribuant ˆ un questionnement plus large 

sur lÕavenir de la sociŽtŽ, exprimŽ avec force dans le mouvement contestataire #OnVautMieuxQue•a. Le 

mot -di•se  tr•s populaire ˆ lÕŽpoque, donne naissance ˆ un c ollectif du m•me nom, avec pour principal 

objectif de libŽrer la parole de travailleurs et ch™meurs, autour de la question du travail (avec tŽmoignages 

Žcrits sur Twitter et des vidŽos sur Y outube).  

CÕest donc dans ce contexte tr•s dense que lÕINJEP sÕinvestit plus fortement dans les rapports 

quÕentretiennent les jeunes au travail, d•s septembre 2016 ˆ partir de trois dŽmarches mises en place 

parall•lement  : une extension de lÕenqu•te GŽnŽration 2013 du CEREQ (Bene, 2019), une revue de 

littŽrature (Loriol,  2017) et une enqu•te qualitative ˆ lÕorigine des articles prŽsentŽs  ici. 

La revue de littŽrature met justement en exergue les dimensions multifactorielle, contextuelle et 

polysŽmique de la notion de rapport au travail. CÕest pourquoi, lÕinstit ut se rappro che des chercheuráses 

universitaires  dont les travaux permettent dÕapprofondir et dÕŽclairer lÕobjet de mani•re complŽmentaire : le 

r™le des stages dans lÕenseignement supŽrieur, lÕengagement associatif, les jobs Žtudiants, lÕexpŽrience du 

dispositif de la  garantie jeunes, la socialisation des Žtudiants issus de milieux populaires, la pratique 

dÕactivitŽs sportives. Plusieurs dimensions de la vie des jeunes, articulŽes, afin de rendre mieux compte de 

la complexitŽ du sujet explorŽ.  

Dans le m•me temps  para”t un dossier  de la revue Agora dŽbats/jeune sses coordonnŽ par Sandra Gaviria 

et David MŽlo  et intitulŽ Ç Jeunes sans dipl™me : rapports au travail et ˆ lÕemploi  È, qui contribue ˆ enrichir 

les problŽmatiques identifiŽes, ˆ travers des articles issus de rec herches menŽes dans plusieurs pays.  

Progressivement, la dŽmarche collec tive impliquant les chercheurá ses de diffŽrents laboratoires de 

recherche et/ou associations et lÕINJEP prend forme, rŽalisant ˆ plusieurs et pendant plus de deux ans les 

enqu•tes de t errain dans de nombreuses villes fran•aises. La direction commune est celle de donner ˆ voir 
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avec finesse la construction de lÕidentitŽ professionnelle, ˆ travers le lien entretenu avec le travail quÕil soit 

associŽ au vŽcu des parents, ˆ la prŽcaritŽ de l Õemploi rŽelle ou crainte, ou ˆ lÕexercice de plusieurs 

activitŽs professionnelles et extraprofessionnelles. SÕil nÕy a pas forcŽment de souffrance liŽe aux 

conditions de travail ou au management, il peut na”tre une dŽsillusion, une lassitude montrant auss i que les 

parcours sont bien moins linŽaires quÕavant et que le r•ve de lÕemploi stable ne suffit plus ˆ 

lÕŽpanouissement au travail.  

Voilˆ de quoi renouer avec les prŽconisations de lÕŽtude de 2011 relative aux processus dÕinsertion pendant 

la transition  des jeunes vers la vie adulte (Longo, 2011)  : tous ceux et toutes celles qui prennent part ˆ la 

conception et ˆ la mise en Ïuvre de politiques publiques de jeunesse et/ou dÕemploi, trouveront ici de 

nombreuses clŽs de comprŽhension. Cela pourra indŽniable ment renouveler le regard de toutes les 

personnes impliquŽes dans lÕaccompagnement des jeunes, quel s que soient leur niveau de qualification et 

leur secteur dÕactivitŽ.   

  





POUR UNE APPROCHE PLURIELLE DU RAPPORT AU TRAVAIL 

! ! ! 11 

Introduction gŽnŽrale  

Julie CouronnŽ, INJEP 

Dans le contexte actuel de prŽcarisa tion du travail et du marchŽ de lÕemploi qui touche plus 

particuli•rement les jeunes, il est intŽressant de poser  la question du rapport quÕils entretiennent au travail 1. 

Cette question interpelle  les pouvoirs publics et anime la littŽrature managŽriale , qui tente souvent 

dÕexpliquer le rapport au travail des jeunes par un effet de gŽnŽration supposŽ liŽ ˆ leur maitrise du 

numŽrique et des nouvelles technologies. Quant aux sciences sociales, elles montrent que les inŽgalitŽs 

gŽnŽrationnelles persistent et elles sÕattachent ˆ dŽcrire lÕŽvolution du contexte socioŽconomique ainsi 

que lÕintŽriorisation de lÕincertitude de lÕemploi par les jeunes comme norme sociale. LÕobjectif de ce 

rapport collectif consiste donc ˆ analyser les effets de lÕintŽriorisation de l Õincertitude sur les parcours  

juvŽniles et sur les rapports  au travail entretenus par  les diffŽrentes franges qui constituent la jeunesse 

contemporaine.  Pour cela, ce rapport  analyse la pluralitŽ des dimensions qui caractŽrise le rapport au 

travail en mobi lisant plus dÕune centaine dÕentretiens semi-directifs menŽs aupr•s de jeunes ‰gŽs de 18 ˆ 

30 ans, aux origines et aux statuts sociaux distincts.  

Le rapport au travail des jeunes  : une prŽoccupation des 
pouvoir s publics  

Suite ˆ une saisine du gouvernement , le Conseil Žconomique , social et environnemental (CESE) a 

rŽcemment publiŽ  un rapport intitulŽ LÕavenir des jeunes au travail (CastŽra, Gougain, 2019), qui rappelle 

lÕattachement au travail des jeunes. Ce rŽsultat est corroborŽ par plusieurs enqu•tes, notamment  lÕenqu•te 

internationale sur les  valeurs (European Values Study) selon laquelle 57 % des jeunes actives et actifs 

dŽclar ent, en 2018, que le travail occupe  une place tr•s importante dans leur vie . Le travail fait donc 

toujours Ç institution  È (Lallement , 2007 ; Durkheim, [1893], 1996) et les enqu•tes sur le sujet montrent 

aujourdÕhui encore lÕimportance de sa dimension socialisatrice et intŽgratrice pour les hommes et les 

femmes, plus ou moins jeunes, quÕils soient en emploi ou non. De la m•me mani• re, Julie Bene (2019) fait 

apparaitre ˆ partir de lÕexploitation statistique  de lÕenqu•te GŽnŽration 2013, que si les jeunes aspirent ˆ  un 

Žquilibre entre travail et Ç hors travail  È, ils continuent dÕaccorder une prioritŽ forte au tra vail. 

Parall•lement , lÕacc•s au marchŽ de lÕemploi est rendu de plus en plus incertain, et ce notamment pour les 

jeunes. Rappelons que dÕapr•s lÕINSEE, en 2017, le taux de ch™mage2 des 15-29 ans sÕŽl•ve ˆ 17 % (contre 

1
 Je tiens ˆ remercier chaleureusement  Julie Bene, chargŽe dÕŽtudes et de recherche ˆ lÕINJEP, Dominique Glaymann, professeur ˆ 

lÕuniversitŽ  dÕEvry, universitŽ Paris-Saclay et Camille Dupuy, ma”tresse de confŽrences ˆ lÕ universitŽ de Rouen pour leurs conseils et 
les corrections apportŽes ˆ ce texte. 
2
 Le taux de ch™mage dÕune classe dÕ‰ge est le rapport entre le nombre de ch™meurs dans la classe dÕ‰ge et le nombre dÕactifs (actifs 

occupŽs et ch™meurs) de cette classe.  
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9,4 % pour lÕensemble de la population). Pour les non-dipl™mŽáes ce taux monte jusquÕˆ 39,2 %3. La 

diversification des formes dÕemploi, notamment des formes prŽcaires, ainsi que le dŽveloppement du 

ch™mage de masse et de longue durŽe  ont entrainŽ le dŽveloppement de politiques dÕinsertion 

professionnelle en direct ion des jeunes  (Baudelot , Glasman, 1999). Ces derniers font lÕobjet de diffŽrents 

ciblages et dÕune sŽrie dÕinjonctions. DÕun c™tŽ, les pouvoirs publics dŽveloppent la formation des 

Žtudiantáes ˆ lÕentrepreneuriat vŽhiculant lÕidŽe que la jeunesse doit •tr e Ç dynamique È, Ç entreprenante  È 

et quÕelle doit Ç devenir son propre patron  È (Chambard, 2014). De lÕautre c™tŽ, ils mobilisent la catŽgorie 

des Ç NEET È vulnŽrables, acronyme anglais qui signifie Ç  ni en emploi, ni en formation, ni en Žtudes  È, 

pour qu alifier une jeunesse Ç  sans travail et sans dipl™me È, public cible de la garantie jeunes 4 (CouronnŽ, 

Sarfati, 2018). Ç Entreprenante È ou Ç sans travail  È, la jeunesse est Žgalement dŽcrite en opposition aux 

gŽnŽrations plus anciennes.  

Ç Une gŽnŽration sacrifiŽe?  È 

De plus en plus, les mŽdia se font le relai de la littŽrature managŽriale  (Dagnaud, 2013) qui prŽsente les 

jeunes dÕaujourdÕhui comme des Ç Yers È, issus de la Ç gŽnŽration Y È ou Ç  Z È, tous Ç digital native  È parce 

que nŽs au moment o• sÕest gŽnŽralisŽ l'acc•s ˆ un internet, ˆ lÕordinateur et au tŽlŽphone portable. 

LÕhypoth•se posŽe par ces travaux est que la maitrise des nouveaux outils de communication aurai t 

considŽrablement modifiŽ le rapport au travail et ˆ lÕemploi de ces gŽnŽrations. Il s seraient moins attachŽs 

ˆ lÕentreprise, ils Ç zapperaient  È les employeurs, seraient plus soucieux de trouver un Žquilibre entre vie 

professionnelle et vie familiale et questionneraient davantage que les gŽnŽrations prŽcŽdentes leur 

rapport au travail et  ˆ lÕemploi. Cette approche managŽriale vŽhicule aussi lÕidŽe dÕun Ç dŽsamour  È de la 

jeunesse envers les syndicats qui constituerait une Ç  gŽnŽration asyndicale  È (BŽroud et al., 2019, p. 7). Au 

contraire,  Sophie BŽroud, Camille Dupuy, Marcus Kahmann et K arel Yon montrent que les jeunes Ç croient 

encore ˆ lÕaction collective au travail , mais sont pour partie "emp•chŽs " dÕy prendre part du fait notamment 

de la prŽcarisation de lÕemploi È (id.). 

Depuis quelques annŽes une sŽrie de travaux de recherche sÕappl iquent ˆ critiquer cette approche qui 

homogŽnŽise la jeunesse dans le rapport au travail quÕelle entretient via la maitrise des nouvelles 

technologies, ignorant ainsi les Ç  grandes  È variables sociodŽmographiques telles que le dipl™me, le genre 

ou lÕorigine sociale (Sarfati, 2015 ; CouronnŽ, 2016 ; Loriol, 2017; Gaviria, MŽlo, 2018 ; BŽroud et al., 2019).  

Si lÕapproche gŽnŽrationnelle est reprise par des travaux de recherche en sciences sociales ( Delay, 2008 ; 

MŽda, Vendramin , 2010), ce nÕest pas pour Žtablir lÕexistence dÕune Ç gŽnŽration Y È, mais pour dŽmontrer 

le maintien, voir lÕaccroissement des inŽgalitŽs sociales qui touchent plus particuli•rement les jeunes les 

3
Source, INSEE, Enqu•te emploi, 2017, calculs Observatoire des inŽgalitŽs ( www.inegalites.fr/Le -taux- de- chomage- selon- le-

diplome- et- l-age). 
4
 La Ç garantie jeunes  È est un dispositif dÕinsertion sociale et profess ionnelle ˆ destination des NEET  vulnŽrables. Ce dispositif, crŽ Ž 

en 2013, est mis en place par les missions locales. RŽcemment, le plan de lutte contre la pauvretŽ prŽvoie le dŽploiement de ce 
dispositif  ˆ 100  000 destinataires pour lÕannŽe 2019. 
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moins dipl™mŽs. RŽcemment, StŽphane Beaud et GŽrard Mauger (2017) formulent dans un titre dÕouvrage 

une interrogation : les jeunes des classes populaires constituent- ils Ç une gŽnŽration sacrifiŽe  ? È.  

LÕapproche gŽnŽrationnelle mobilisŽe par les travaux de recherche ne consiste donc pas ˆ opposer les 

gŽnŽrations , mais ˆ penser  la jeunesse c ontemporaine au pluriel et ˆ lÕinscrire dans un contexte socio -

Žconomique distinct de ce lui des gŽnŽrations prŽcŽdentes ;  un contexte socio -Žconomique qui dŽtermine en 

partie les rapport s que ces jeunes entretiennent au travail . Il convient de rappeler ˆ g rands traits ce context e.  

LÕintŽriorisation de lÕincertitude 

Les jeunes ‰gŽs aujourdÕhui de 18 ̂  30 ans sont nŽs dans les annŽes 1990, voire au dŽbut des annŽes 2000. 

Cela signifie quÕils ont vŽcu les effets de la massification scolaire, amorcŽe ˆ partir des annŽes 1960 et qui a 

eu pour effet de normaliser lÕobtention du baccalaurŽat et de dipl™mes plus ŽlevŽs ainsi en lien avec un 

allongement frŽquent de la scolaritŽ. AujourdÕhui, 80 % dÕune gŽnŽration est titulaire du baccalaurŽat. Cette 

gŽnŽralisation a  permis notamment aux jeunes des classes populaires dÕaccŽder massivement ˆ une carri•re 

scolaire et ˆ des espoirs dÕascension sociale, mais elle a aussi entretenu Ç  lÕillusion promotionnelle  È (Beaud, 

Mauger, 2017, p. 12) de beaucoup, notamment parmi cell es et ceux scolarisŽáes en lycŽe professionnel qui se 

retrouvent tr•s souvent ˆ exercer des emplois prŽcaires.  De plus , le marchŽ de lÕemploi sÕest dŽgradŽ et 

prŽcarisŽ, les jeunes ont donc ŽvoluŽ dans une sociŽtŽ de Ç  plein ch™mage È (Maruani, 2001). QuÕils soient 

prŽcaires ou dipl™mŽs, les jeunes ont intŽriorisŽ lÕincertitude comme norme sociale (Paugam, 2007). Ils ont 

aussi intŽgrŽ que chacun áe doit agir pour •tre dipl™mŽáe, expŽrimentŽ áe (au moyen de stages, de Ç  petits  È 

boulots ou dÕactions bŽnŽvoles), pour adopter les Ç  bonnes conduites  È (langagi•res, vestimentaires, 

gestuelles), •tre conforme, disponible, flexibleÉ pour mŽriter de trouver un emploi, de le garder , puis 

construire leur carri•re. Leur socialisation de jeune adulte sÕop•re dans un contexte qui fait endosser ˆ 

chacunáe la responsabilitŽ des difficultŽs et de la rŽussite (ou de lÕŽchec) de son parcours dÕinsertion et de son 

Ç employabilitŽ È en tant quÕindividu, ce qui Ç entŽrine le fait que ce sont les individus qui doivent sÕadapter au 

marchŽ et non lÕinverse È (Provost, 1989, p. 80- 81). Aussi, Ç la crise industrielle, lÕextension du ch™mage et de 

la prŽcaritŽ [É] font peser une incertitude plus grande sur les parcours de vie (alternance ch™mage/petits 

boulots/formations, difficultŽs dÕin sertion des jeunes, postadolescence, allongement des durŽes de vie et 

difficultŽ de financement de retraites , etc.) È (Dubar, Nicourd , 2017, p. 24). 

Plusieurs enqu•tes ont illustrŽ ce constat. Fran•ois Sarfati (2012) montre que les sal ariŽs du courtage en 

ligne, ayant intŽriorisŽ lÕincertitude des marchŽs, se reprŽsentent  les licenciements comme des Žpreuves 

attendues , presque inŽvitable s, dÕune carri•re. Alors quÕils sont en emploi, ils ne cessent de dŽvel opper  des 

stratŽgies visant ˆ accro”tre leur employabilitŽ en candidatant dans dÕautres entreprises ou en rŽalisant de 

la veille dÕinformation sur les possibilitŽs de mobilitŽ professionnelle par exemple . Ë lÕautre bout de la 

hiŽrarchie sociale, une enqu•te menŽe sur les difficultŽs dÕinsertion de jeunes p eu ou pas dipl™mŽs 

accompagnŽs par les conseiller á• res de mission locale, montre la mani•re dont  ces jeunes  se reprŽsentent 

le ch™mage comme une situation Ç  pŽrenne  È ˆ laquelle il est difficile dÕŽchapper. Une partie de ces 

jeunes se conditionne nt ainsi ˆ  se satisfaire dÕun emploi aux conditions de travail difficiles (horaires dŽcalŽs, 

t‰ches rŽpŽtitives) et Ç peu importe le travailÉ du moment quÕils travaillent  È (CouronnŽ, 2018).  
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Analyser les rapports au travail au regard des parcours 
juvŽniles  

Le rappo rt au travail est traditionnellement dŽcoupŽ en trois dimensions (Lalive dÕEpinay, 1994 ; Nicole -

Drancourt , Roulleau -Berger, 2001). Tout dÕabord, la dimension instrumentale et matŽrielle Ç  se rŽf•re au 

travail comme source de revenus et de richesses extŽri eures et quantifiables  È. SÕajoute la dimension 

sociale qui Ç recouvre les sociabilitŽs, les relations humaines dans le travail, lÕambiance, les possibilitŽs de 

coopŽration, dÕinnovation et surtout les formes de reconnaissance sociale  È. Enfin, la dimension 

symbolique Ç  renvoie ˆ lÕunivers de significations positives ou nŽgatives attribuŽes au travail  È (Nicole-

Drancourt , Roulleau- Berger, 2001, p. 154)5. 

Ces dŽfinitions constituent le point de dŽpart de la recherche collective dont les rŽsultats sont prŽsen tŽs 

ici. Nous avons apprŽhendŽ le rapport au travail comme un objet observable ˆ partir de diffŽrentes 

Žchelles dÕanalyse et selon diffŽrentes mŽthodologies dÕenqu•te. Plus prŽcisŽment, le rapport au travail 

reprŽsente un Ç point de contact  È entre les individus et la structure sociale (Lalive dÕƒpinay et al., 2005). 

Pour rendre compte de ce Ç  point de contact  È, nous nous sommes intŽressŽ áes ˆ la mani•re dont se 

dŽclinent les rapports au travail des jeunes selon diffŽrentes variables socioŽconomiques : le genre, 

lÕorigine sociale, le parcours scolaire, en Žtant sensibles ˆ ce qui se joue au moment de la socialisation 

primaire , cÕest-ˆ -dire au sein de la famille pendant lÕenfance . Mais nous avons Žgalement apprŽhendŽ cet 

objet ˆ partir dÕautres dimensions, m oins explorŽes , comme la transmission intergŽnŽrationnelle et 

lÕarticulation temporelle du travail avec dÕautres activitŽs. 

Cette recherche sÕinscrit dans le prolongement de la revue de littŽrature rŽdigŽe par Marc Loriol (2017 ) et 

constitue la dŽmonstrati on empirique que le rapport au travail doit •tre pensŽ au pluriel. LÕenqu•te 

collective, impulsŽe par l'INJEP, a ŽtŽ menŽe en 2018 aupr•s des jeunes ‰gŽs entre 18 et 30 ans afin 

d'apprŽhender leurs rapports au travail. 136 entretiens semi -directifs ont ŽtŽ rŽalisŽs ˆ partir dÕun guide 

dÕentretien commun par des chercheuráeuses et leurs Žtudiantáes  (des universitŽs de Reims et du Havre)  

aupr•s de jeunes ˆ diffŽrentes Žtapes de leur parcours  : Žtudiantáes, volontaires en service civique, 

salariŽáes, apprentiáes, entrepreneuráeuses, jeunes au ch™mage... Des entretiens ont Žgalement ŽtŽ  menŽs 

aupr•s de jeunes suivis par lÕassociation Article  1 qui lutte contre les inŽgalitŽs sociales. Les entretiens 

rŽalisŽs ont permis de saisir les reprŽsentations du travail (h iŽrarchie, ambiance, rapport aux coll•gues) et 

les pratiques des jeunes au travail (activitŽs rŽalisŽes, responsabilitŽs, condition de travail). Il s'agissait 

d'apprŽhender ces diffŽrents ŽlŽments avec une mise en perspective de la place du travail dans le urs 

trajectoires.  

SÕajoute ˆ ce matŽriau partagŽ, 35 entretiens rŽalisŽs dans le cadre dÕune enqu•te  menŽe en parall•le ˆ ce 

projet collectif  et qui portait  sur la jeunesse Žtudiante rŽalisŽe en partenariat avec le Centre d ÕŽtudes 

5
 Le rapport au travail se distingue du rapport ˆ lÕemploi, m•me si ces deux notions sont intrins•quement liŽes. En sÕappuyant sur une 

sŽrie de travaux (Paugam, 2000 ; Piotet, 2007  ; Baudelot , Gollac, 2003), Sandra Gaviria et David MŽlo dŽfinissent le rapport ˆ lÕemploi 
comme Ç la relation que les individus et les collectifs entretiennent avec les conditions contractuelles (CDI ou non,  temps plein ou 
non, etc .) et salariales (rŽmunŽrations, avantages acquis le cas ŽchŽant, etc.) attachŽes ˆ leur embauche au sein dÕune entreprise, 
dÕune administration ou dÕune association È (Gaviria, MŽlo, 2018, p. 55) 
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dÕemploi et du travail. Au total, ce sont  donc 171 entretiens qui ont ŽtŽ mobilisŽs. Cette recherche collective 

aborde  le rapport  au travail des jeunes en articulant la pluralitŽ des variables et des approches. Il se fonde 

ainsi sur :  

- une pluralitŽ de situations sociales : notre population dÕenqu•te regroupe des Žtudiant áes, des

jeunes au ch™mage ou en emploi, di pl™mŽs ou non, habitant en milieu rural ou urbain, en rŽgion ou

ˆ Paris ;

- une pluralitŽ dÕorigines sociale s : un regard  est portŽ plus particuli•rement sur les jeunes issus des

classes populaires  (chapitre 3). De plus, les Žtudiantáes des classes moyennes et s upŽrieures

constituent une sous -population dÕenqu•te analysŽe au chapitre 6  ;

- une pluralitŽ de mŽthode s dÕenqu•te : nous avions la volontŽ dÕanalyser le rapport au tr avail selo n

un Ç jeu dÕŽchelle  È qui m•le des enqu•tes qualitatives et une analyse  statistique (chapitre 1).

Ce rapport se dŽcompose en six chapitres . Dans le premier, Julie Bene , ˆ partir de lÕexploitation de 

lÕenqu•te GŽnŽration 2013, montre que lÕintŽriorisation de lÕincertitude concerne aussi bien les jeunes 

insŽrŽs durablement dans lÕemploi que ceux en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe et en intŽrim. Si cette 

intŽriorisation est gŽnŽralisŽe, des diffŽrences de posture ˆ lÕŽgard dÕautres dimensions du travail  

persistent  : une entrŽe dans la vie active difficile va de pair avec un attachement moindre ˆ lÕintŽr•t m•me 

du travail effectuŽ.  Puis, Mar’a Eugenia Longo et Marjolaine No‘l  (chapitre 2) analysent  la mani•re dont les 

membres de la famille dÕorigine des j eunes influencent ou ont influencŽ la construction de leurs propres 

rapports au travail et ˆ lÕemploi. En se dŽtachant dÕune posture dichotomique, qui affirme soit lÕopposition, 

soit la reproduction des rapports entre les gŽnŽrations, les deux autrices dŽcrivent les diffŽrentes 

modalitŽ s ˆ travers lesquelles sÕop•re une construction intergŽnŽrationnelle des rapports des jeunes au 

travail. Quant ˆ Agathe Dirani , elle propose Ð dans le chapitre 3 Ð dÕinterroger lÕeffet combinŽ de lÕorigine 

sociale, du parcour s scolaire et dÕautres espaces de socialisation sur la construction du rapport au travail 

dÕŽtudiantáes issuáes de milieux populaires. Selon lÕautrice, la place de la dimension expressive du rapport 

au travail tient beaucoup au statut dÕŽtudiant du supŽrie ur et distingue les jeunes rencontrŽs dÕautres 

jeunes issus de milieux populaires. NŽanmoins, la promotion sociale espŽrŽe et les attentes ˆ son Žgard 

dŽpendent de la socialisation en cours dÕŽtudes et de lÕŽvolution des conditions socio -Žconomiques des 

Žtudiantáes rencontrŽáes. Dans le chapitre 4, Lo•c Szerdahely i et Christine GuŽgnard Žtudient lÕinfluence du 

genre sur le rapport des jeunes au travail , en mett ant en lumi•re des reprŽsentations du monde 

professionnel qui distinguent ou rapprochent les jeune s femmes des jeunes hommes. Derri•re une 

apparente homogŽnŽitŽ des discours se glissent des socialisations diffŽrenciŽes selon le sexe ainsi que 

des projections genrŽes sur lÕavenir, qui modulent et (dŽs)accordent leurs rapports au travail.  Le chapitre 5  

consiste  ensuite, pour David MŽlo et Sandra Gaviria, ˆ  comprendre le rapport et les Žmotions des jeunes au 

travail , et notamment ceux et celles  dÕun niveau de formation supŽrieur au bac . Leur rapport au travail se 

construit au fur et ˆ mesure des expŽrience s, ̂  travers le  prisme des souvenirs familiaux relatifs au rapport 

au travail des parents ou des grands -parents, selon la situation personnelle du jeune ou encore selon son 

dipl™me et sa position sur le marchŽ du travail. Les auteur s et autrices identifien t ainsi quatre types de 

rapports au travail, montrant que les jeunes tentent de ne pas se laisser circonvenir par des situations de 

souffrance au travail.  Enfin, dans le dernier chapitre  (6), Camille Dupuy, Julie Couron nŽ, Fran•ois Sarfati et  
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Jules Simha proposent de traiter de la question du rapport au travail des jeunes en  se centrant sur les 

Žtudiantáes et leur emploi du temps . Si le travail salariŽ et les Žtudes ont souvent ŽtŽ analysŽs comme 

concurrents, lÕambition de ce chapitre est de penser conjoint ement lÕensemble des activitŽs des Žtudiants  : 

leurs Žtudes, leur travail mais aussi leurs activitŽs extra -universitaires (sportives, associatives, culturelles, 

religieusesÉ). Les auteur átrices  sÕintŽressent  ̂lÕarticulation de ces dif fŽrents temps sociaux  en analysant  le 

rapport au travail   des Žtudiantáes ̂  partir de leur emploi du temps.  
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Chapitre 1. Rapports  au travail des jeunes  
et trajectoires dÕinsertion professionnelle. 
LÕexploitation de lÕenqu•te GŽnŽration 2013  

Julie Bene, INJEP 

ƒgo•stes, compŽtiteurs, impatients, dŽsinvoltes, instables, dŽsintŽressŽs par le travail, etc. , les jeunes se 

voient souvent attribuer  ce type dÕattitudes ˆ lÕŽgard du travail. Un ensemble de reprŽsentations sont 

vŽhiculŽes, notamment dans le domaine managŽrial (Saba,  2009 ; Pichault, Pleyers, 2012), sur la jeunesse 

et ses relations avec le travail. Dans lÕimaginaire collectif, les jeunes seraient porteurs de comportements 

particuliers vis -ˆ -vis du travail comparŽs  aux autres gŽnŽrations. La jeunesse est alors davantag e vue 

comme un risque que comme une ressource, en particulier chez les recruteurs (Cortesero,  et al., 2018). Ces 

discours, le plus souvent dŽconnectŽs de la rŽalitŽ, participent ˆ la Ç  construction du probl•me du travail 

des jeunes  È (Loriol, 2017, p. 20). Cependant, confrontŽe ˆ des donnŽes empiriques, cette image de la 

spŽcificitŽ du rapport au travail des jeunes est remise en cause. Globalement, les Žcarts entre groupes 

dÕ‰ge sont limitŽs (Delay, 2008  ; MŽda, Vendrami n, 2010 ; Gonthier, Lescure, 2012). Si des divergences 

peuvent •tre observŽes entre jeunes et plus ‰gŽs, elles ne sont pas suffisamment exacerbŽes pour 

conclure ˆ lÕexistence dÕune posture totalement inŽdite chez les jeunes. Lorsque des points de 

dissemblance sont mis en Žvidence, ils sont frŽquemment associŽs au fait que les gŽnŽrations Žvoluent 

dans des contextes, en particulier Žconomiques, diffŽrents qui les Ç  marquent  È. Ainsi, Ç les nouvelles 

gŽnŽrations ont ŽtŽ et sont confrontŽes ˆ des mondes sociaux, Žconomiques, et professionnels sin guliers, 

les conduisant ˆ adopter des fa•ons de voir et des comportements diffŽrents de leurs a”nŽs  È (Delay, 2008, 

p. 35). Effectivement, le syst•me dÕemploi sÕest profondŽment transformŽ depuis plusieurs dŽcennies. Nous

pouvons citer, entre autres, Ç lÕeffritement  È de la sociŽtŽ salariale  (Castel, 1995), la prŽcarisation de celle -ci

(Paugam, 2000), ou lÕapparition de Ç marges de  lÕemploi È (Baumann et al., 2016). Les conditions dÕentrŽe dans

la vie active connues par les jeunes divergent de celles expŽri mentŽes par leurs a”nŽs. LÕacc•s ˆ lÕemploi des

jeunes sÕest, en grande partie, complexifiŽ et dŽgradŽ (Mora, 2018 ; Gaubert, et al., 2017).

LÕobjet de ce chapitre nÕest pas de montrer les similitudes ou dissonances de perception du travail entre 

les gŽnŽrations. Au vu du creusement des inŽgalitŽs entre les jeunes, il existerait deux jeunesses (Labadie, 

2012 ; Cahuc, et al., 2011), il semble d•s lors  primordial de ne pas considŽrer Ç  la jeunesse  È comme un 

groupe homog•ne. CÕest pourquoi nous cherchons plu t™t ˆ faire ressortir les Žventuelles disparitŽs qui la 

traversent concernant les regards quÕils portent sur le travail. La question centrale qui nous anime peut 

ainsi •tre rŽsumŽe de la mani•re suivante  : les jeunes se reprŽsentent - ils tous le travail de la m•me fa•on  ? 

Cette interrogation, assez vaste, peut •tre apprŽhendŽe sous diffŽrents angles (sexe, origines sociales, 

territoire, etc.). NŽanmoins, Žtant donnŽ les difficultŽs dÕinsertion professionnelle touchant les jeunes 

gŽnŽrations, et qui peuvent a mener des Žcarts de perceptions du travail entre jeunes et plus ‰gŽs, il nous 
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para”t opportun dÕanalyser le r™le que joue la situation professionnelle du jeune dans la relation quÕil noue 

avec le travail.  

Dans cette perspective, prendre uniquement en comp te la position professionnelle des jeunes ˆ un moment 

donnŽ revient ˆ faire abstraction de la caractŽristique profondŽment dynamique du rapport au travail. En 

effet, celui -ci Ç est un processus qui Žvolue dans le temps en fonction des attentes, des individ us, du cycle 

de la vie, des ŽvŽnements qui surviennent dans la sph•re professionnelle et personnelle et des contextes 

dans lesquels sÕins•rent les expŽriences du travail  È (C™tŽ, 2018, p. 184). Cette dimension temporelle est 

dÕautant plus importante chez l es jeunes quÕils sont dans une pŽriode de leur vie caractŽrisŽe par lÕidŽe dÕune 

transition entre enfance et ‰ge adulte, faite donc de passage s entre divers statuts ou situations, que cela soit 

dans la sph•re pr ofessionnelle ou autre (Becquet , Bidart, 2013).  

LÕenqu•te GŽnŽration 2013 (EncadrŽ 1), sur laquelle se base le prŽsent  chapitre, interroge des jeunes qui 

ont terminŽ leur formation initiale  et int•gre un suivi longitudinal en rassemblant des informations sur leurs 

trois premi•res annŽes de vie activ e6. Dans la continuitŽ des travaux qualitatifs qui ont mis en Žvidence la 

mani•re dont le rapport au travail des jeunes peut se transformer au fil de leur parcours (Hamel, 2003  ; 

Longo, 2018), nous souhaitons analyser les perceptions que les jeunes ont du travail au regard de leur 

trajectoire professionnelle 7. Autrement dit, il sÕagit dÕŽtudier dans quelle mesure un parcours dŽbouche sur 

une certaine vision du travail.  

ENCADRƒ 1. LÕENQUæTE GƒNƒRATION 2013 ET DƒFINITION DU CHAMP DÕƒTUDE 

GŽnŽration 2013, interrogation 2016, est une enqu•te statistique mise en Ïuvre par le CƒREQ qui interroge les 
jeunes sortis du syst•me Žducatif en 2012-2013, quel que soit leur niveau de dipl™me atteint. Ainsi, nous insistons sur 
le fait que cette Žtude ne porte pas sur nÕimporte quel type de jeune : il sÕagit de ceux qui ont terminŽ leur formation 
initiale. La passation du questionnaire a eu lieu au printemps 2016, soit trois ans apr•s la fin de leur formation initiale. 
Au total, environ 23 000 jeunes ont rŽpondu, reprŽsentatifs des 693 000 jeunes sortants du syst•me Žducatif en 
2012-2013. Au moment de lÕenqu•te, ils sont ‰gŽs de 17 ˆ 38 ans, avec un ‰ge mŽdian de 21 ans. 

LÕenqu•te GŽnŽration 2013 permet de capter diffŽrentes situations de non-emploi, trois ans apr•s la sortie du 
syst•me Žducatif. Nous ne prenons pas en compte, dans cette Žtude, les jeunes inactifs, dont ceux en formation ou 
en reprise dÕŽtudes au printemps 2016, mais aussi les jeunes qui ont connu une trajectoire de Ç retours en formation 
ou aux Žtudes È au cours de leurs trois premi•res annŽes de vie active (EncadrŽ 3). En effet, ceux-ci semblent 

6
 Pour plus de simplicitŽ, nous as socions dans ce texte la fin de la formation initiale des jeunes au dŽbut de leur vie active. Cependant, 

cette affirmation doit •tre relativisŽe Žtant donnŽ que leurs parcours scolaires peuvent •tre jalonnŽs dÕexpŽriences professi onnelles 
diverses (apprent issage, emploi salariŽ, Ç jobs È de vacances, etc.). LÕentrŽe dans la vie active peut alors •tre antŽrieure ˆ la fin de la 
scolaritŽ. LÕenqu•te GŽnŽration 2013 ne permet pas dÕexaminer ces potentielles pŽriodes dÕactivitŽ au cours de la scolaritŽ.  
7
 Ë ce propos, nous devons tout de m•me souligner une divergence mŽthodologique relativement importante entre lÕenqu•te 

GŽnŽration 2013 et les Žtudes qualitatives citŽes. Ces derni•res interrogent les jeunes ˆ plusieurs reprises, et ont recueill i leur 
perception du travail ˆ diffŽrents moments de leur parcours, permettant ainsi de voir son Žvolution au fil du temps. LÕenqu•te 
GŽnŽration 2013 capte le rapport au travail des jeunes interrogŽs ˆ un seul moment, ˆ savoir trois ans apr•s la fin de la for mation 
initiale . Par consŽquent, elle ne permet pas de saisir ses potentielles transformations tout au long de la trajectoire professionnell e. Il 
sÕagit plut™t de voir dans quelle mesure un parcours dŽbouche sur une certaine vision du travail.  
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constituer une population particuli•re avec leurs logiques propres, qui peuvent •tre de diffŽrentes natures : volontŽ 
dÕaugmentation de son Ç employabilitŽ È, de rŽorientation ou dÕavancement professionnelle, de poursuite dÕun projet 
dÕŽtudes temporairement arr•tŽ, etc. (Mora, Robert, 2017). Nous pouvons alors supposer que ces logiques assez 
disparates donnent lieu ˆ des attentes spŽcifiques ˆ lÕŽgard du travail, qui nŽcessiteraient une Žtude spŽcifique et 
approfondie. En dŽfinitive, nos exploitations statistiques reposent sur 16 823 jeunes interrogŽs, reprŽsentatifs de pr•s 
des 566 300 jeunes sortis du syst•me Žducatif en 2012-2013, qui sont actifs au printemps 2016, cÕest-̂ -dire qui sont 
en emploi ou au ch™mage, et qui ne se sont pas inscrits dans une trajectoire de Ç retours en formation ou aux 
Žtudes È depuis la fin de leur formation initiale qui a eu lieu trois ans auparavant. 

LÕenqu•te GŽnŽration 2013 comprend des  questions interrogeant les jeunes sur lÕimportance de diffŽrent s 

aspects du travail (EncadrŽ 2). Nous faisons le choix dÕen sŽlectionner et dÕen analyser deux en prioritŽ. DÕune 

part, Žtant donnŽ que lÕinsertion professionnelle des jeunes est de plus en p lus marquŽe par la prŽcaritŽ de 

lÕemploi, nous examinerons comment les jeunes eux -m•mes per•oivent la sŽcuritŽ de lÕemploi. Sont -ils plus 

sensibles ˆ cette dimension lorsquÕils connaissent une trajectoire professionnelle marquŽe par du ch™mage 

ou des forme s atypiques dÕemploi ? DÕautre part, ne souhaitant pas nous cantonner uniquement ˆ la 

dimension matŽrielle du travail, nous Žtudierons Žgalement lÕimportance que les jeunes attribuent ˆ lÕintŽr•t 

du poste, notamment pour voir dans quelle mesure la trajecto ire professionnelle des jeunes peut les 

conduire ˆ plus ou moins voir le travail comme un vecteur de construction identitaire ou de rŽalisation de soi.  

ENCADRƒ 2. LE Ç RAPPORT AU TRAVAIL È Ë TRAVERS LÕENQUæTE GƒNƒRATION 2013 

LÕINJEP a financŽ lÕajout de plusieurs questions sur le rapport au travail formulŽes de la mani•re suivante : Ç Nous 
allons parler de votre point de vue sur le travail en gŽnŽral. Les aspects suivants vous semblent-ils tr•s importants, 
importants, peu importants, ou pas du tout importants ? È Une liste de neuf ŽlŽments Žtait alors proposŽe aux 
rŽpondants : la sŽcuritŽ de lÕemploi ; le niveau de rŽmunŽration ; les possibilitŽs dÕŽvolutions professionnelles ; les 
relations entre coll•gues ; la reconnaissance du travail par la hiŽrarchie ; lÕintŽr•t du poste ; lÕautonomie, et la prise 
dÕinitiative ; le fait dÕ•tre utile ˆ la sociŽtŽ dans le cadre de son emploi ; lÕŽquilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle8. 

LÕensemble des facettes abordŽes dans le questionnaire a rŽcoltŽ un fort taux dÕimportance de la part des 
rŽpondants. La majoritŽ des jeunes dŽclarent quÕelles Žtaient Ç importantes È ou Ç tr•s importantes È. Il est alors 
dŽlicat de mettre en Žvidence des diffŽrences entre les rŽpondants en se concentrant uniquement sur ces deux 
modalitŽs de rŽponse. NŽanmoins, se focaliser seulement sur la modalitŽ de rŽponse Ç tr•s important È permet de 
faire ressortir des Žcarts entre les jeunes. CÕest pourquoi nous utilisons exclusivement dans nos analyses ce type de 
rŽponse.  

Dans le cadre de cette Žtude, le Ç rapport au travail È correspond aux reprŽsentations du travail en gŽnŽral, 
formulŽes au regard de certains ŽlŽments qui le composent. En effet, notre mesure du rapport au travail est 
intimement dŽpendante des items proposŽs dans le questionnaire et qui ont ŽtŽ sŽlectionnŽs par les chercheurs. 
Cette liste nÕŽpuise certainement pas lÕensemble des thŽmatiques qui peuvent compter pour les jeunes, et donc 

8
 Un graphique reprenant l es rŽponses obtenues pour chaque aspect du travail proposŽ dans le questionnaire est prŽsentŽ en 

annexe (Graphique A1).  
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lÕenqu•te GŽnŽration 2013 nÕapporte pas une information exhaustive sur le rapport au travail. Ainsi, les autres 
contributions de ce rapport sont amenŽes ˆ examiner des aspects du travail qui nous sont inaccessibles par 
GŽnŽration 2013 mais qui Žmergent des entretiens rŽalisŽs par les jeunes (par exemple, la question des horaires ou 
de la pŽnibilitŽ physique des t‰ches).  

Alors que les questions portant sur le Ç rapport au travail È interrogent Ç le travail en gŽnŽral È, dÕautres questions se 
rŽf•rent ˆ des expŽriences concr•tes des jeunes comme leur position professionnelle et Žventuellement lÕemploi 
quÕils occupent au moment de lÕenqu•te (prioritŽ professionnelle, sentiment dÕ•tre Ç bien payŽ È, de Ç se rŽaliser 
professionnellement È, etc.). Si nous analysons essentiellement les questions qui ont trait au rapport au travail, ces 
questions sur le rapport ˆ la situation professionnelle ou ˆ lÕemploi, qui ne sont pas du m•me ordre, ont ŽtŽ 
ponctuellement mobilisŽes.  

1. Une intŽriorisation de lÕimportance de la sŽcuritŽ de
lÕemploi indŽpendante du parcours professionnel

Comme nous lÕavons mentionnŽ prŽcŽdemment , la montŽe en puissance de la prŽcaritŽ touche 

particuli•rement les jeunes. Effectivement, 70  % de leurs premiers emplois sont ˆ durŽe dŽterminŽe 

(contrat aidŽ, intŽrim, ou autre) [Henrard , Ilardi, 2017]. Trois ans apr•s la fin de leu rs Žtudes, cÕest encore le 

cas de pr•s de 40  % des emplois occupŽs par les jeunes. Dans ce contexte o• lÕinstabilitŽ professionnelle, 

voire lÕincertitude sociale (Castel , 2009), est gŽnŽralisŽe, la sŽcuritŽ de lÕemploi est un aspect du travail qui 

importe aux jeunes. Ils sont pr•s de 43  % ˆ la considŽrer comme Ç  tr•s importante  È. M•me si dÕautres 

items ont des pourcentages plus ŽlevŽs, celui -ci fait tout de m•me partie de ceux que les jeunes mettent 

le plus en avant (Annexe 1). Notamment, comparŽ e au niveau de rŽmunŽration (29  %), cette composante du 

travail se dŽtache assez nettement. Cette forme dÕattachement ˆ lÕidŽe de sŽcuritŽ ou de stabilitŽ 

professionnelle se voit Žgalement dans la prioritŽ dŽclarŽe par les jeunes 9. Un peu moins de la moitiŽ 

dÕentre eux estiment que leur prioritŽ actuelle est de Ç  trouver ou conserver un emploi stable  È.  

Si les jeunes sont globalement sensibles ˆ la stabilitŽ et au statut protecteur de lÕemploi, nous pouvons 

envisager que cet aspect prend un sens particulier pour ceu x qui occupent les positions les plus prŽcaires 

vis-ˆ -vis de lÕemploi, ou qui ont connu des parcours dÕinsertion professionnelle marquŽs par lÕinstabilitŽ. En 

effet, la prŽcaritŽ, prŽsente ou passŽe, tend ˆ gŽnŽrer une inquiŽtude accrue ˆ lÕŽgard de lÕaven ir, 

probablement liŽ e ˆ un profond sentiment dÕinsŽcuritŽ professionnelle (BŽduwŽ, Dupray, 2018). Il est 

envisageable que ce sentiment dÕincertitude pousse ces jeunes les moins favorisŽs professionnellement ˆ 

•tre plus sensibles  ˆ lÕidŽe de sŽcuritŽ de lÕemploi. Cependant, lÕenqu•te GŽnŽration 2013 fait ressortir peu 

dÕŽcarts entre les diffŽrentes situations professionnelles occupŽes par les jeunes. Jeunes en emploi et jeunes 

au ch™mage sont tout aussi nombreux ˆ dŽclarer que la sŽcuritŽ de lÕemploi est Ç  tr•s importante  È 

(respectivement 43  % et 40 % dÕentre eux). En se concentrant seulement sur les jeunes salariŽs, des disparitŽs 

liŽes au statut de lÕemploi sont observables, m•me si elles restent assez limitŽes. Si les plus prŽcaires ont un 

9
 La question Žtait formulŽe de la mani•re suivante  : Ç Votre prioritŽ aujourdÕhui, cÕest plut™t : de trouver ou conserver un emploi 

stable / dÕamŽliorer votre situation professionnelle / de mŽnager votre vie hors travail  È.  
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peu plus tendance ˆ lui attribuer un haut niveau dÕimportance (49  % lorsquÕils sont en intŽrim, et 47 % en 

contrat aidŽ), les jeunes salariŽs dans une situation plus Ç  stable  È expriment Žgalement une forme 

dÕattachement ˆ celle- ci (43 % lorsquÕils sont en emploi ˆ durŽe indŽterminŽe Ð CDI ou fonctionnaire -, et 45 % 

lorsquÕils occupent un autre type dÕemploi ˆ durŽe dŽterminŽe Ð CDD entre autres).  

Par ailleurs, les trajectoires professionnelles types construites par le CƒREQ (EncadrŽ 3) ne permettent pas 

de dŽgager de d iffŽrences entre les jeunes. Quel s que soient leurs parcours professionnel s antŽrieur s, ils 

mettent en avant la sŽcuritŽ de lÕemploi dans des pr oportions similaires (Tableau 1 ). Ce manque dÕinfluence 

de la trajectoire dÕinsertion sÕobserve Žgalement chez les jeunes qui occupent un emploi salariŽ au 

printemps 2016. Afin dÕessayer de dŽterminer dans quelle mesure une insertion professionnelle 

Ç prŽcaire  È fa•onne la perception de lÕimportance de la sŽcuritŽ de lÕemploi, nous pouvons Žgalement 

examiner le prem ier emploi occupŽ par les jeunes salariŽs. Mais, une nouvelle fois, les Žcarts entre les 

jeunes sur ce point sont rŽduits ( Tableau 2). Par consŽquent, les donnŽes ˆ notre disposition ne permettent 

pas de dŽterminer, quÕen tant que salariŽ, commencer sa vie  active par un contrat prŽcaire pousserait les 

jeunes ˆ dŽvelopper une vision du travail o• la stabilitŽ professionnelle serait valorisŽe.  

ENCADRƒ 3. LES TRAJECTOIRES-TYPES DÕENTRƒE DANS LA VIE ACTIVE 

Le CEREQ construit des trajectoires-types dÕinsertion professionnelle au cours des trois premi•res annŽes suivant la 
fin de la formation initiale (Henrard, Ilardi, 2017) :  

- Acc•s durable ˆ lÕemploi (57 %) : elle correspond ˆ lÕinsertion professionnelle la plus simple, avec un acc•s
immŽdiat, ou rapide, ˆ lÕemploi et un maintien dans cette situation tout au long des trois annŽes.

- Acc•s progressif ˆ lÕemploi (12 %) : dans ce cas, lÕacc•s ˆ lÕemploi est plus lent et caractŽrisŽ dans un premier
temps par une pŽriode de ch™mage ou dÕinactivitŽ.

- Sortie dÕemploi (8 %) : le parcours comprend une inflexion notoire qui suppose soit le passage de lÕemploi ˆ du
ch™mage, soit de lÕemploi ˆ lÕinactivitŽ.

- Maintien aux marges de lÕemploi (13 %) : dans ces trajectoires lÕemploi est peu prŽsent. Elles sont surtout marquŽes
par des pŽriodes de ch™mage ou dÕinactivitŽ.

- Retours en formation ou aux Žtudes (10 %) : les jeunes qui connaissent ce parcours ont eu des pŽriodes de
formation ou de reprise dÕŽtudes significatives. Cette trajectoire nÕest pas prise en compte dans nos analyses
(EncadrŽ 1).
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TABLEAU 1. IMPORTANCE DE LA SƒCURITE DE LÕEMPLOI EN FONCTION DE LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE 
% Tr•s important  

Acc•s durable ˆ lÕemploi  42,4 

Acc•s progressif ˆ lÕemploi  44,3 

Sortie dÕemploi 43,1 

Maintien aux marges de lÕemploi 41,7 

Ensemble  42,6 

Source : CEREQ, GŽnŽration 2013, interrogation 2016 

Champ : sortants du syst•me Žducatif en 2012 -2013, qui sont actifs, cÕest-ˆ -dire en emploi ou au ch™mage, au printemps 2016, et qui 
nÕont pas connu une trajectoire de Ç retou rs en formation ou aux Žtudes  È au cours des trois ans suivant la fin de leur formation initiale . 

TABLEAU 2. IMPORTANCE DE LA SƒCURITE DE LÕEMPLOI EN FONCTION DU PREMIER ET DE LÕACTUEL EMPLOI 

(% TRéS IMPORTANT) 

Premier emploi occupŽ  

Emploi occupŽ au prin temps 2016 (*) 

Emploi ˆ durŽe 
indŽterminŽe  

Emploi ˆ durŽe 
dŽterminŽe  

CDI, Fonctionnaire 41,0 47,0 

Autre emploi ˆ durŽe dŽterminŽe  43,4 45,7 

Contrat aidŽ  42,0 47,6 

IntŽrim  44,5 44,7 

Ensemble  42,3 45,9 

(*) Les emplois ˆ durŽe indŽterminŽe correspondent au CDI et au statut de fonctionnaire, les emplois ˆ durŽe dŽterminŽe regroupe nt 
les autres formes dÕemploi.  

Note  : la majoritŽ des jeunes dont le premier emploi Žtait un CDI ou un statut de fonctionnaire et qui occupent actuellement un 
emploi ˆ durŽe i ndŽterminŽe ont connu un seul emploi au cours des trois annŽes suivant la fin de leurs Žtudes. En effet, 66  % dÕentre 
eux ont eu une seule sŽquence dÕemploi durant cette pŽriode.  

Lecture : 44,5 % des jeunes qui sont en CDI ou fonctionnaire au printemps 20 16 et qui Žtaient en intŽrim lors de leur premier emploi 
consid•rent que la sŽcuritŽ de lÕemploi est tr•s importante . 

Source : CEREQ, GŽnŽration 2013, interrogation 2016. 

Champ : sortants du syst•me Žducatif en 2012 -2013, qui ont un emploi salariŽ au print emps 2016, et qui nÕont pas connu une 
trajectoire de Ç  retours en formation ou aux Žtudes  È au cours des trois ans suivant la fin de leur formation initiale  

En contr™lant lÕeffet de diffŽrentes variables socio -Žconomiques, nous voyons que la trajectoire 

professionnelle nÕa pas dÕinfluence sur la vision que les jeunes ont de la sŽcuritŽ de lÕemploi. Parmi les jeunes 

actifs, cÕest surtout la situation professionnelle au moment de lÕenqu•te qui joue sur lÕimportance accordŽe ˆ 

cette facette du travail. Par ra pport aux jeunes qui ont un emploi au printemps 2016, les jeunes au ch™mage 

ont plus de chance de penser quÕelle est Ç  tr•s importante  È. Si nous nous concentrons seulement sur les 

jeunes salariŽs, le statut du premier emploi ainsi que la trajectoire profe ssionnelle nÕont pas dÕeffet sur 

lÕimportance attribuŽe ˆ cet aspect. Le statut dÕemploi occupŽ au moment de lÕenqu•te influe sur cette 

derni•re, m•me si cette relation est relativement faible. Ainsi, le parcours dÕinsertion professionnelle nÕest pas 
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lÕŽlŽment permettant dÕexpliquer le regard des jeunes sur la sŽcuritŽ de lÕemploi. DÕautres variables, comme 

le sexe ou le niveau de dipl™me, ressortent et sont plus pertinentes ˆ mobiliser pour mieux comprendre les 

diffŽrents niveaux dÕimportance attribuŽ s ˆ c et ŽlŽment du travail  : les jeunes femmes ont une probabilitŽ 

plus grande de le valoriser, et en comparaison avec les dipl™mŽs de lÕenseignement supŽrieur long 

(supŽrieur ou Žgal ˆ bac +5), les dipl™mŽs du supŽrieur court (compris entre bac +2 et bac +4) e t les dipl™mŽs 

du secondaire ont davantage de chance de considŽrer quÕil est Ç  tr•s important  È.  

En dŽfinitive , le peu dÕŽcarts observŽs entre les jeunes du point de vue de leur situation ou trajectoire 

professionnelle laisse penser que la sŽcuritŽ de lÕe mploi est une valeur portŽe uniformŽment au sein de la 

jeunesse. Les jeunes instables professionnellement sont autant enclins que ceux qui ont occupŽ 

durablement une position stable ˆ valoriser cet aspect du travail. Ce constat pourrait sÕexpliquer par une  

forme dÕintŽriorisation, par un large pan de la jeunesse, de la prŽcarisation de lÕemploi (Sarfati, 2015 ; Bonnet et 

al., 2018). En dÕautres termes, ils sont, en quelque sorte, Ç habituŽs  È ˆ lÕidŽe dÕŽvoluer dans un contexte de 

ch™mage massif et dÕemplois prenant souvent des formes atypiques. SÕils nÕexpŽrimentent pas directement 

une forme dÕinstabilitŽ professionnelle, ils auraient tout de m•me conscience dÕ•tre dans une situation 

privilŽgiŽe au vu de lÕŽtat du marchŽ du travail, et que la sŽcuritŽ de lÕemploi Žtant un Ç bien rare È est 

dÕautant plus prŽcieuse . Par ailleurs, cette conscience de la Ç  valeur  È de la sŽcuritŽ de lÕemploi peut 

Žgalement sÕexpliquer par le fait que lÕemploi stable permet de faciliter lÕacc•s ˆ un logement, ˆ un crŽdit, ou 

plus  gŽnŽralement ˆ une autonomie financi•re, dÕo• son importance aux yeux des jeunes .  

Cependant, au quotidien , cette question de la sŽcuritŽ de lÕemploi ne se pose pas de la m•me mani•re ˆ 

tous les  jeunes. Ceux qui sont  actuellement en situation prŽcaire, ou  qui ont eu une insertion 

professionnelle compliquŽe, dŽclarent plus souvent que leur prioritŽ ˆ prŽsent est de Ç  trouver ou 

conserver un emploi stable  È. CÕest le cas de 41 % des jeunes en emploi, contre 72  % de ceux au ch™mage. 

Parmi ceux qui occupent un  emploi salariŽ, cÕest la prioritŽ de 34 % des jeunes qui occupent un emploi ˆ 

durŽe indŽterminŽe (CDI ou fonctionnaire), des 54  % qui sont en contrat aidŽ, des 65  % en intŽrim et des 

53 % qui ont un autre type dÕemploi dŽterminŽ. De m•me, ils sont 40  % lorsquÕils ont eu un acc•s durable ˆ 

lÕemploi, mais 53 % lorsquÕils ont eu un acc•s progressif ˆ celui -ci, 65 % lorsquÕils se sont maintenus aux 

marges de lÕemploi, et enfin 61 % lorsquÕils sont sortis de lÕemploi. Ainsi, si la sŽcuritŽ de lÕemploi est une 

Ç valeur  È partagŽe par une grande partie de la jeunesse, elle ne prend pas la m•me signification pour 

lÕensemble de celle-ci : pour les plus prŽcaires, elle est une prŽoccupation de premier plan.  

2. Un intŽr•t du travail qui passe au second plan lorsque
lÕentrŽe dans la vie active est difficile 

Les jeunes seraient particuli•rement sensibles aux attentes dites Ç  intrins•ques  È du travail (Delay, 2008). En 

dÕautres termes, la rŽalisation personnelle ou le dŽveloppement de soi sont pour eux des ŽlŽments clŽs  du 

travail. Cette conception du travail passerait, entre autres, par un intŽr•t accru portŽ au contenu m•me du 

travail. LÕintŽr•t du poste est considŽrŽ Ç tr•s important  È par 39 % des jeunes. NŽanmoins, nous pouvons 

envisager que les aspirations des jeun es qui occupent, ou qui ont occupŽ, des positions instables vis -ˆ -vis de 
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lÕemploi sont marquŽes par un Ç gožt de nŽcessitŽ È (Bourdieu, 1979). DÕune certaine mani•re, ils relaieraient 

au second plan lÕintŽr•t du travail en soi, face ˆ dÕautres considŽratio ns, comme le simple fait dÕavoir un 

emploi, ou dÕavoir un emploi permettant des conditions dÕexistence acceptables  (CouronnŽ, 2017).  

LÕintŽr•t du poste est plus valorisŽ par les jeunes qui sont en emploi trois ans apr•s la fin de leurs Žtudes 

(41 %), par rapport ˆ ceux qui ne sont pas en situation dÕemploi ˆ ce moment - lˆ  ; 31 % des jeunes ch™meurs 

estiment ainsi que cette dimension est Ç  tr•s importante  È. Parmi les jeunes salariŽs, les jeunes en emploi ˆ 

durŽe indŽterminŽe mettent plus souvent en avant ce t aspect du travail (43  %) que  ceux en emploi ˆ durŽe 

dŽterminŽe (39  %), en contrat aidŽ (35 %) et, plus particuli•rement , en intŽrim (26  %). Ces premiers rŽsultats 

semblent aller dans le sens de notre hypoth•se  : lorsquÕils sont dans une position stable, les jeunes 

tendent ˆ porter plus dÕattention ˆ lÕintŽr•t du poste.  

CÕest Žgalement le cas des jeunes qui ont connu des parcours dÕinsertion professionnelle facilitŽs. En effet, 

les jeunes qui ont accŽdŽ durablement ˆ lÕemploi le valorisent plus (42  %) comparŽs ˆ ceux qui ont accŽdŽ 

progressivement ˆ lÕemploi (33 %), qui sont sortis de lÕemploi (38 %) ou qui ont ŽtŽ aux marges de lÕemploi 

durant leurs trois premi•res annŽes de vie active (27  %) [Tableau 3]. LÕŽcart assez notable entre les trajectoires 

dÕacc•s durable et lÕacc•s progressif ˆ lÕemploi interpelle. Pour lÕexpliquer, il est envisageable quÕune entrŽe 

difficile dans la vie active Ð qui peut se prolonger dans le cas des jeunes qui sont restŽs durablement aux 

marges de lÕemploi Ð incite les jeunes, d Õune certaine mani•re, ˆ revoir ˆ la baisse leurs aspirations, 

notamment en termes du contenu de lÕemploi en soi. Cette logique se rapprocherait de celle dŽcrit e par 

Christian Papinot (2007) ˆ travers le cas de Sonia. Celle -ci accepte de passer par la Ç  case intŽrim  È en 

attendant de Ç trouver sa place  È, cÕest-ˆ -dire en attendant de dŽcrocher un Ç  bon boulot  È, qui serait, entre 

autres, Ç un boulot qui [te] pla”t un minimum  È. Cette pŽriode, qui suppose dÕ•tre peu regardant sur le 

contenu du travail propos Ž, est supportable dans la mesure o• elle est considŽrŽe comme temporaire. ƒtant 

donnŽ que les jeunes salariŽs qui ont accŽdŽ progressivement ˆ lÕemploi sont plus souvent dans de s 

positions prŽcaires comparativement  aux jeunes qui ont accŽdŽ  durablement ˆ lÕemploi, il est possible que 

ces jeunes se situent encore dans cette pŽriode de t‰tonnement , o• le choix de lÕemploi est contraint , et 

donc o• lÕintŽr•t du poste est une considŽration secondaire. Cette lecture serait confirmŽe par le fait que 

cette trajec toire professionnelle est plus souvent caractŽrisŽe par du dŽclassement social, cÕest -ˆ -dire des 

emplois se situant en -dessous du niveau de compŽtence des jeunes, et moins souvent par des emplois qui 

permettent de Ç se rŽaliser professionnellement  È. En raisonnant ˆ caractŽristiques socio -Žconomiques 

similaires, le type de trajectoire professionnelle explique bien lÕimportance accordŽe ˆ lÕintŽr•t du poste. Plus 

particuli•rement, les jeunes qui sont sortis de l'emploi , comparŽ s ˆ ceux qui ont accŽdŽ durable ment ˆ 

lÕemploi, ont une probabilitŽ plus grande dÕaffirmer quÕil est Ç tr•s important  È. Parmi les jeunes salariŽs, les 

jeunes qui se sont maintenus aux marges de lÕemploi durant les trois ans suivant la fin de leurs Žtudes ont 

une probabilitŽ moindre de mettre en avant cet aspect du travail. Tout comme la sŽcuritŽ de lÕemploi, les 

Žcarts dÕimportance attribuŽe ˆ lÕintŽr•t du poste sÕexpliquent par dÕautres facteurs. Entre autres, les jeunes 

femmes ont une probabilitŽ plus ŽlevŽe dÕ•tre sensible s ˆ cet asp ect. De m•me, parmi les jeunes salariŽs, le 

niveau de dipl™me est un ŽlŽment dŽterminant  : comparŽs aux jeunes dipl™mŽs de lÕenseignement long, les 

non- dipl™mŽs et les dipl™mŽs du secondaire ont moins de chance dÕestimer quÕil est Ç tr•s important  È, tandis 

que les dipl™mŽs du supŽrieur court ont davantage de chance de penser ainsi.   
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TABLEAU 3. IMPORTANCE DE LÕINTƒRæT DU POSTE EN FONCTION DE LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE 
% Tr•s important  IntŽr•t du poste  

Acc•s durable ˆ lÕemploi  42,3 

Acc•s progressif ˆ l Õemploi 33,4 

Sortie dÕemploi 38,1 

Maintien aux marges de lÕemploi  26,7 

Ensemble  38,7 

Source : CEREQ, GŽnŽration 2013, interrogation 2016. 

Champ : sortants du syst•me Žducatif en 2012 -2013, jeunes qui ont connu une trajectoire de Ç  retours en formation ou aux Žtudes È au 
cours des trois ans suivant la fin de leur formation initiale et jeunes en formation ou reprise dÕŽtudes au printemps 2016 ex clus . 

Ë travers lÕexploitation de lÕenqu•te GŽnŽration 2013, nous avons cherchŽ ˆ contribuer aux travaux qui 

Žtudient le rapport au travail des jeunes, et plus particuli•rement, ses recompositions au fil du temps. Dans 

cette optique, nous avons essayŽ dÕapporter un Žclairage statistique venant complŽter des Žtudes 

qualitatives sur le sujet. Plus prŽcisŽment, nous n ous sommes demandŽ si un dŽbut de vie active plus ou 

moins complexe implique un regard sur le travail particulier , ˆ travers deux ŽlŽments spŽcifiques du 

travail  : la sŽcuritŽ de lÕemploi et lÕintŽr•t du poste.  

DÕabord, les Žcarts limitŽs observŽs entre jeunes qui ont connu une trajectoire professionnelle favorable et 

ceux qui en ont eu une plus complexe laissent penser que la sŽcuritŽ de lÕemploi est une valeur assez 

rŽpandue au sein de la jeunesse. En dÕautres termes, expŽrimenter une forme dÕinstabilitŽ  au dŽbut de sa 

vie active ne rendrait pas plus sensible ˆ cet aspect du travail. Les jeunes qui ont un parcours professionnel 

avantageux manifestent un attachement ˆ celle -ci dans des proportions similaires aux jeunes qui ont eu 

plus de difficultŽs. Nous interprŽtons ce manque de diffŽrences comme un signe de lÕintŽriorisation 

gŽnŽralisŽe, ou tout du moins de lÕaccoutumance, des jeunes ˆ la prŽcaritŽ et ˆ lÕincertitude qui r•gne sur 

le syst•me dÕemploi, et de lÕimportance dÕoccuper un emploi stable pour ac cŽder ˆ lÕautonomie, 

notamment ˆ travers le logement. Cependant, cet attachement ˆ la sŽcuritŽ de lÕemploi, m•me chez les 

plus favorisŽs, ne prŽsente pas les m•mes enjeux pour ces jeunes en fonction de leur situation 

professionnelle  : elle est une prŽoccup ation beaucoup plus vive et tangible parmi ceux dont la position 

face ˆ lÕemploi est la plus difficile.  

Ensuite, un dŽbut de vie active marquŽ par lÕinstabilitŽ professionnelle irait de pair avec une attention 

moins grande portŽe ˆ lÕintŽr•t m•me des t‰che s demandŽes dans le cadre de lÕemploi. Conna”tre une 

insertion professionnelle difficile pousserait les jeunes ˆ mettre de c™tŽ, dans un premier temps tout du 

moins, le contenu m•me du travail. La prioritŽ est dÕavoir un travail, voire un travail stable, q uitte ˆ accepter 

un emploi qui ne correspond pas ˆ ses Žtudes, ou tout simplement, qui ne pla”t pas. La figure 

emblŽmatique de ce type de parcours correspondrait aux jeunes qui acceptent dÕ•tre intŽrimaire s le 

temps de trouver mieux.  
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Peut-on alors conclur e que la trajectoire professionnelle des jeunes, notamment aux dŽbuts de leur vie 

active, Ç fa•onne  È le regard quÕils portent sur le travail  ? La rŽponse ˆ cette question est nuancŽe. DÕune 

part, si le parcours professionnel antŽrieur joue bien un r™le dans lÕimportance quÕils accordent ˆ lÕintŽr•t du 

poste, ce nÕest pas le cas pour la sŽcuritŽ de lÕemploi. DÕautre part, la trajectoire professionnelle nÕexplique 

pas, ˆ elle seule,  les Žcarts de perception observŽs au sein de la jeunesse. En contr™lant lÕinfluence de 

diverses variables socio -Žconomiques, dÕautres facteurs de diffŽrenciation ressortent. Nous avons 

notamment soulignŽ le r™le du sexe et du niveau de dipl™me.  

ANNEXE 1. POINT DE VUE SUR LE TRAVAIL EN GENERAL (EN %) 

Source : CEREQ, GŽnŽration 2013, interrogation 2016 

Champ : sortants du syst•me Žducatif en 2012 -2013, qui sont actifs, cÕest-ˆ -dire en emploi ou au ch™mage, au printemps 2016, et qui 
nÕont pas connu une trajectoire de Ç retours en formation ou aux Žtudes  È au cours des trois ans su ivant la fin de leur formation initiale  
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Chapitre 2. La construction intergŽnŽration -
nelle des rapports des jeunes au travail  

Mar’a Eugenia Longo et Marjolaine No‘l, INRS, CUCS 

Sachant que le sens et les reprŽsentations du travail se construisent d•s l Õenfance et se fa•onnent au fil des 

expŽriences (Longo, 2018 ; Nicole -Drancourt, 1994), que les parcours des jeunes sont modulŽs aussi par leurs 

intŽr•ts personnels et les mondes sociaux qui les entourent (Bonnet et al., 2018 ; Longo, 2011), dans un 

contex te aujourdÕhui dÕaccentuation de la prŽcaritŽ et de lÕinstabilitŽ de lÕemploi (CouppiŽ et al., 2018 ; Verdier, 

Vultur, 2016), nous voudrions interroger dans ce chapitre lÕinfluence que peuvent avoir les adultes (parents, 

enseignants, employeurs, intervenan ts, parmi dÕautres), avec qui ils sont en interaction lors de la construction 

de leur parcours, sur leurs pratiques et leurs reprŽsentations du travail et de lÕemploi.  

Alors que la littŽrature sur les rapports au travail ˆ travers les gŽnŽrations tente su rtout dÕidentifier les 

ressemblances et les distinctions qui caractŽrisent les gŽnŽrations (Delay, 2008 ; MŽda , Vendramin, 2010), 

nous faisons lÕhypoth•se que tant la difficultŽ ˆ dŽfinir les contours des gŽnŽrations que le brouillage des 

fronti•res en ce qui concerne le sens du travail entre les jeunes et les adultes sont plus complexes quÕils le 

semblent. En quittant en consŽquence cette posture dichotomique qui affirme soit lÕopposition, soit la 

reproduction des rapports au travail entre les gŽnŽrations et qui se concentre seulement sur le contenu des 

rapports, nous prŽfŽrons interroger les liens  entre les gŽnŽrations  en observant les modalitŽs par lesquelles 

les parents influencent les positionnements des jeunes. En effet, quÕen est -il de la co -construct ion des 

rapports au tr avail ˆ travers les gŽnŽrations ? Quelles influences peuvent avoir les idŽes sur le travail et les 

expŽriences professionnelles de lÕentourage adulte, re•ues ou appropriŽes par les jeunes, sur le sens et les 

perceptions quÕils ont du travail, les conditions dÕemploi quÕils jugent acceptables ou non, la place quÕils 

accordent au travail, etc.  ? 

Ce chapitre prŽsente une analyse exploratoire sur la construction des rapports des jeunes au travail ˆ travers 

les regards quÕeux-m•mes portent sur les rapports des personnes issues dÕautres gŽnŽrations. Plus 

prŽcisŽment,  nous mobilisons les rŽcits des jeunes pour apprŽhender la mani•re dont les membres de la 

famille dÕorigine des jeunes, notamment les parents, influencent ou ont influencŽ la cons truction de leurs 

propres  reprŽsentations et attitudes en lien avec le travail . Ainsi, nous visons ˆ comprendre les processus de 

transmission du rapport au travail au sein de la famille, et moins ceux situŽs ˆ un niveau macrosocial. Cet 

objectif est atteint ˆ travers la description des diffŽrentes modalitŽs ˆ travers lesquelles sÕop•rerait une sorte 

de Ç construction intergŽnŽrationnelle 1 È des rapports des jeunes au travail.  

1
 Tout en affirmant la diversitŽ des rapports et des jeunesses, et en se positionnant contre une dŽfinition de gŽnŽration seule ment 

circonscrite ˆ lÕ‰ge, nous conservons pourtant le terme Ç  intergŽnŽrationnel  È, par son Žloquence pour parler des liens qui unissent ou 
diffŽrencient les jeunes et les adultes. Ainsi, nous nous rapprochons du terme Ç  unitŽ de gŽnŽrations  È de Mannheim (1928), utilisŽ 
pour diffŽrencier au  sein des cohortes dÕ‰ges une certaine diversitŽ, alors quÕÇ une gŽnŽration nÕest pas seulement un groupe dÕ‰ge ; 
cÕest une cohorte qui porte aussi les marques de mutations culturelles, Žconomiques, sociales, technologiques, voire historiq ues È 
(MŽda, Vend ramin , 2010, p. 22).! 
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Ce chapitre propose en premier lieu un dŽtour thŽorique sur la mani•re dont la subjectivitŽ au travail, sa 

mise en perspective intergŽnŽrationnelle et le lien avec la famille sont abordŽs dans les recherches en 

sciences sociales, pour ensuite prŽsenter les rŽsultats de lÕanalyse empirique exploratoire. Cette derni•re 

section sera illust rŽe avec les rŽcits des jeunes et discutŽe ˆ lÕŽgard des connaissances sur leurs rapports 

au travail. Nous conclurons le chapitre avec quelques rŽflexions thŽoriques, mŽthodologiques et 

pragmatiques sur la portŽe dÕune analyse qui prend en compte  les syst• mes dÕacteurs de lÕemploi, et leurs 

liens avec la construction des sens du travail de la part des jeunes.  

1. Rapports au travail, gŽnŽrations, famille

Les rapports au travail  : multiples, Žvolutifs et rŽsultant s de la socialisation 

ENCADRƒ MƒTHODOLOGIQUE 

LÕanalyse exploratoire a ŽtŽ rŽalisŽe sur la premi•re vague dÕentretiens produits dans le cadre du projet collectif de 
lÕINJEP, soit les entretiens rŽalisŽs par lÕŽquipe de lÕINJEP, ceux de lÕŽquipe de lÕIREDU et quelques-uns de ceux 
rŽalisŽs par les Žtudiants du Havre. Concr•tement, nous avons procŽdŽ ˆ lÕanalyse de 46 entretiens semi-dirigŽs 
rŽalisŽs aupr•s de jeunes ‰gŽs de 19 ˆ  30 ans, dont 24 sont des femmes et 22 des hommes. Parmi ces jeunes, 27 
sont actuellement en emploi, 17 suivent principalement des Žtudes et 2 autres sont en recherche dÕemploi. DÕautre 
part, la majoritŽ des jeunes, cÕest-̂ -dire 37 dÕentre eux, dŽtiennent un niveau de scolaritŽ supŽrieur ˆ celui du 
baccalaurŽat.  

En ce qui concerne le rapport au travail, nous lÕavons opŽrationnalisŽ et analysŽ ˆ travers les quatre dimensions de la 
notion de rapport ˆ la vie professionnelle (Longo, 2018) : le rapport ˆ lÕactivitŽ, cÕest-̂ -dire la place du travail dans la 
vie des jeunes, voire lÕimportance absolue et la prioritŽ relative du travail par rapport aux autres sph•res de la vie ; le 
rapport ˆ lÕemploi, qui renvoie aux crit•res mobilisŽs pour Žvaluer les emplois ; le rapport au travail en rŽfŽrence aux 
raisons qui incitent les jeunes ˆ sÕinsŽrer au marchŽ du travail ; et le rapport au monde professionnel qui concerne les 
perceptions des jeunes quant au marchŽ du travail auquel ils sont confrontŽs.  

De plus, malgrŽ la place initiale pŽriphŽrique des questions sur les images et les rapports au travail des membres de 
leur famille dÕorigine, dans un guide focalisŽ principalement sur les diffŽrentes activitŽs et expŽriences salariŽes et 
non salariŽes rŽalisŽes ou encore les reprŽsentations et les rapports au travail et aux Žtudes, lÕŽmergence et ensuite 
la rŽcurrence Ð au sein des rŽcits Ð des liens entre les rapports des jeunes et les rapports des parents sont apparues 
avec force et ont attirŽ notre attention, nous invitant ˆ les systŽmatiser et ˆ y rŽflŽchir ici.  

Depuis quelques dŽcennies, le sens et les reprŽsentations individuel les ˆ lÕŽgard du travail font lÕobjet de 

nombreuses Žtudes, et ce dans diffŽrents pays (Baudelot , Gollac, 2003 ; Delay, 2008 ; Dubar, 1992 ; Hamel, 

2003 ; Longo 2011, 2014, 2018 ; Loriol, 2017 ; Longo, Bourdon 2016 ; MŽda 2010 ; MŽda, Vendramin, 2013 ; 

Mercure , Vultur, 2010 ; Nicole -Drancourt , Roulleau -Berger, 2001 ; Paugam 2000 ; Trottier 2000 ; 

Vendramin, 2008). Parmi les concepts pionniers, on retrouve celui du rapport ˆ lÕactivitŽ, que Nicole -

Drancourt (1994) propose de dŽfinir comme Žtant une Ç  ÓdispositionÓ È envers lÕengagement 
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professionnel, disposition qui, par dŽfinition (Bourdieu, 1972), doit •tre comprise en termes de potentiel 

stratŽgique  È (Nicole- Drancourt, 1994, p. 62). Concr•tement, cÕest en sÕintŽressant ˆ la mani•re dont les 

trajectoires sociales des jeunes  femmes et hommes se construisent quÕelle identifie un lien entre les 

Ç expŽriences de socialisation et dÕapprentissage antŽrieures  È (Nicole- Drancourt, 1994, p. 55) et les 

aspirations professionnelles, voire la logique derri•re la construction des traject oires. En effet, son Žtude 

lÕa menŽe ˆ constater que Ç le rapport ˆ l'activitŽ s'enracine dans la socialisation primaire et secondaire 

des individus, arbitre les stratŽgies d'engagement professionnel et amorce un processus qui s'actualise 

dans un environne ment et par des ŽvŽnements dont l'assemblage est unique  È (Nicole -Drancourt, 1994, 

p. 62). Ce premier concept nous offre dŽjˆ les bases dÕune analyse qui prend en compte les rapports a u

travail et leur construction ˆ lÕŽgard de la famille. PostŽrieurement,  Nicole -Drancourt et Roulleau -Berger

(2001) apprŽhendent les significations du travail chez les jeunes ˆ partir du concept de rapport au travail,

quÕelles dŽfinissent comme Žtant composŽ dÕune dimension instrumentale et matŽrielle, en rŽfŽrence

Ç au travai l comme source de revenus et de richesses extŽrieures et quantifiables  È (Nicole-Drancourt et

Roulleau -Berger, 2001, p. 154), dÕune dimension sociale qui Ç recouvre les sociabilitŽs, les relations

humaines dans le travail, lÕambiance, les possibilitŽs de c oopŽration, dÕinnovation et surtout les formes

de reconnaissance sociale È (ibid.) ainsi quÕune dimension symbolique qui Ç renvoie ˆ lÕunivers de

significations positives ou nŽgatives attribuŽes au travail  È (ibid.). Ë travers une mise en  perspective

historique, les autrices montrent que lÕapparition de la prŽcaritŽ, la dŽception et lÕinsatisfaction des

jeunes ˆ lÕŽgard du travail dans les annŽes 1980 auraient engendrŽ une dissociation compl•te des

dimensions du rapport au travail, produisant ainsi la Ç  dŽm ultiplication de sens attribuŽs au travail  È (ibid.,

p. 219) et donc, des carri•res de plus en plus diversifiŽes, comme quoi Ç  le rapport au travail se brouille

et se complexifie  È (Nicole- Drancourt , Roulleau -Berger, 2001, p. 225). Cette diversification rendrait

nŽcessaire la comparaison des rapports au travail au sein de la population des jeunes, et en m•m e

temps rendrait difficile celle des rapports entre jeunes et adultes en tant quÕensembles homog•nes, vu

lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ des rapports. De plus, Ç si le rapport au travail appara”t fragmentŽ, il ne lÕest pas de l a

m•me fa•on selon les diffŽrentes catŽgories de jeunes ni selon les sŽquences biographiques, ni selon

les formes, les temps et les situations de travail  È (Nicole- Drancourt , Roulleau -Berger, 2001, p. 252).

Bidart et Longo (2007) mobilisent Žgalement le concept de rapport au travail montr ant quÕil est 

fondamental dans lÕorientation de la trajectoire et que son Žvolution place lÕindividu dans un Ç  processus 

dÕadaptation, de renforcement ou de redŽplo iement des ressources et des prioritŽs  È (Bidart, Longo, 

2007, p. 11), qui est  propre ˆ chaque trajectoire, e t ce m•me quand on retrouve des rŽcurrences sociales. 

La notion de rapport ˆ la vie professionnelle que nous retenons ici poursuit Žgalement cette derni•re 

idŽe (Longo, 2018). MobilisŽe dans des contextes sociaux variŽs (Longo, 2012 ; Longo , Bourdon, 2016), 

cette notion a lÕavantage de dŽpasser les dŽfinitions binaires du sens du travail et ˆ lÕinscrire dans les 

parcours pour montrer lÕinteraction en tre rapports symboliques, pratiques effectives, et dÕautres facteurs 

qui composent la trajectoire (lÕorigine sociale, le sexe, le dipl™me, la situation socioprofessionnelle des 

parents, les temporalitŽs, parmi dÕautres). 

Encore aujourdÕhui, divers concepts (rapport au travail, rapport ˆ lÕemploi, rapport ˆ lÕactivitŽ, identitŽ 

professionnelle, valeurs professionnelles, dimension instrumentale, dimension sociale, etc.) sont utilisŽs 
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pour comprendre les sens individuels attribuŽs au travail et ces quelques ex emples suffisent ˆ illustrer son 

caract•re Žvolutif et multidimensionnel. DÕautre part, le caract•re variable des dimensions objectives, 

subjectives et intersubjectives qui le constituent ainsi que la diversitŽ de ses interprŽtations , tant au sein 

des sciences sociales que des diffŽrents contextes Žconomiques ou catŽgories sociales, contribuent ˆ le 

rendre complexe et ambivalent (Loriol, 2017). En effet, le sens du travail est modulŽ par les liens familiaux 

et les parcours de vie . Il se construit dans un Žv entail dÕopportunitŽs et de contraintes sociales propres ˆ 

chaque contexte, que  les Žtudes nationales et internationales essayent de soulever (Rosso et al., 2010 ; 

Longo, 2012 ; MŽda, Vendramin,  2013 ; Mercure , Vultur, 2010).  

Le travail ˆ travers le  prism e des gŽnŽrations  

Alors que le discours mŽdiatique et acadŽmique sur la gŽnŽration X ou Y met en avant des diffŽrences 

marquŽes entre les gŽnŽrations en termes de valeurs et de reprŽsentations ˆ lÕŽgard du travail, 

susceptibles dÕengendrer des conflits sur  les lieux de travail (Delay, 2008 ; Hennekam, 2011  ; Loriol, 2017 ; 

Saba, 2017), les Žtudes sur les rapports des jeunes au travail tendent plut™t ˆ nuancer cette opposition 

(Delay, 2008 ; Hennekam, 2011 ; Loriol, 2017 ; MŽda, Vendramin, 2010, 2013 ; Mercure et al., 2012 ; Saba, 

2017). En effet, les donnŽes empiriques ne rŽv•lent pas de diffŽrences majeures entre les jeunes 

travailleurs et les plus ‰gŽs en ce qui concerne leurs valeurs en lien avec le travail, comme quoi il nÕy 

aurait pas de coupure profond e entre les gŽnŽrations Ç en ce qui a trait ˆ la centralitŽ du travail, ˆ sa 

finalitŽ et aux attitudes ˆ lÕŽgard des principales normes managŽriales È (Mercure et al ., 2012, p. 191). Au 

contraire, les donnŽes contredisent des clichŽs envers les jeunes, don t celui relatif Ç  ˆ la dŽsaffectation 

des travailleurs ˆ lÕendroit de lÕactivitŽ productive È (Mercure et al., 2012, p. 192). La diffŽrence entre les 

gŽnŽrations se situerait donc davantage au niveau de lÕintensitŽ des rapports plut™t que de leur nature 

en soi (Delay, 2008), et les principaux traits associŽs ˆ la gŽnŽration Y rel•veraient davantage de la 

conjoncture et des conditions dÕinsertion auxquels ils font face que de la transformation des rapports au 

travail en soi (Longo , Bourdon, 2016 ; Loriol, 2017 ; Nicole-Drancourt, 1994). En ce sens, les diffŽrences 

seraient issues dÕune construction sociale et les tensions possibles dŽcouleraient de prŽjugŽs partagŽs 

par les plus anciens sur les plus jeunes (Loriol, 2017 ; Saba, 2017). Ainsi, MŽda et Vendramin  (2010) 

consid•rent que les gŽnŽrations peuvent cohabiter, sans conflit, au sein du monde du travail, sachant 

quÕil existe tout de m•me certaines proximitŽs entre elles 2. DÕautre part, des crit•res significatifs de 

diffŽrenciation autres que lÕ‰ge ou la gŽnŽration, comme le dipl™me, le sexe, la position occupŽe dans la 

hiŽrarchie professionnelle et les rapports des jeunes aux temps, apparaissent pertinents pour 

apprŽhender les significations du travail (Delay, 2008 ; Saba, 2017 ; Sarfati, 2015 ; Thomas , Feldman, 2010). 

2
Karl Mannheim (1990) distingue trois concepts pour aborder les gŽnŽrations, soit la situation de gŽnŽration, lÕensemble 

gŽnŽrationnel et lÕunitŽ de gŽnŽration. En quelques mots, la situation de gŽnŽration, en tant que contexte histo rique et social 
dŽterminŽ, a le potentiel de devenir un ensemble gŽnŽrationnel lorsque les individus prennent part ˆ des courants sociaux et 
intellectuels pour former une nouvelle situation. On retrouve ensuite les unitŽs de gŽnŽration qui composent lÕense mble 
gŽnŽrationnel, cÕest-ˆ -dire des groupes dont les intentions sont diffŽrentes, mais composŽs dÕindividus qui sÕapproprient de la m•me 
fa•on leur expŽrience. M Žda et Vendramin expliquent donc lÕabsence de conflit entre les gŽnŽrations par lÕomission dÕune vŽritable 
conscience dÕappartenir ˆ une gŽnŽration, ce qui  ne leur Ç permet pas de devenir une unitŽ gŽnŽrationnelle au sens de Karl 
Mannheim (  [1928] 2005) et de se poser en acteur de changement social È (MŽda, Vendramin,  2010, p. 25) 
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1.3 LÕinfluence de lÕentourage et de la famille chez les jeunes  

SÕŽloignant donc de lÕidŽe de diffŽrences dans les rapports au travail entre jeunes et adultes fondŽes 

seulement sur lÕ‰ge, et sachant que les parcours des jeunes ainsi que le se ns quÕils attribuent au travail 

sont modulŽs ˆ la fois par les dimensions objectives et subjectives ainsi que par les relations qui les 

caractŽrisent et les entourent, de quelles mani•res lÕentourage, et plus particuli•rement la famille dÕorigine, 

influenc e-t-elle ces constructions  ?  

Rappelons tout dÕabord que les rŽcentes Žtudes sur les valeurs ont confirmŽ que la famille fait partie des 

valeurs les plus importantes pour les individus, et ce indŽpendamment de lÕ‰ge, de la catŽgorie sociale, du 

sexe et du pays (Belleau,  Le Gall, 2004 ; Bibby, Posterski, 1986, 1992 ; BrŽchon, 2000 ; Boudon, 2002 ; 

Cloutier et al., 1994 ; Galland, 2004 ; Galland, Roudet, 2001, 2005 ; Hofstede, 2001 ; Houseaux, 2003 ; Howe, 

Strauss, 2000 ; Inglehart et al., 1998 ; MEQ, 1980 ; Pronovost , Royer, 2004 ; Roy, 2004 ; Royer, 2006). On 

constate Žgalement que la famille occupe des fonctions fondamentales dans la construction de lÕidentitŽ 

et du parcours des jeunes (Royer, 2006). En lien avec la sph•re du travail, Barling et al. (1998) rapportent 

plusieurs Žtudes ayant dŽmontrŽ que les jeunes qui voient leurs parents sÕimpliquer et •tre satis faits de 

leur travail per•oivent leur bien- •tre et vont dŽvelopper  des attitudes positives face au travail 

(Abramovitch, Johnson, 1992 ; Barling, 1990, 1992 ; Barling et al., 1991 ; Kelloway, Watts, 1994 ; Piotrkowski , 

Stark, 1987). En effet, en observant les attitudes et les comportements de leurs parents par rapport ˆ leur 

emploi, il semblerait que les enfants comprennent o• leurs parents et la prof ession quÕils occupent ; ils 

sont m•me conscients de la satisfaction de leurs parents ˆ lÕŽgard de leur emploi, et ce, d•s lÕ‰ge de 3 ou 

4 ans ! (Abramovitch , Johnson, 1992 ; Kelloway, Watts, 1994 ; Piotrkowski , Stark, 1987). DÕautre part, des 

Žtudes rŽv•l ent  que  la mani•re dont les enfants per•oivent les expŽriences professionnelles de leurs 

parents influence leurs propres valeurs et reprŽsentations du travail (Barling et al., 1991; 1998 ; Kelloway et 

Watts, 1994). Avan•ant lÕhypoth•se que la perception de s jeunes ˆ lÕŽgard des expŽriences de prŽcaritŽ 

professionnelles de leurs parents influence leurs reprŽsentations et leurs attitudes concernant le  travail, 

les rŽsultats de lÕŽtude de Barling et al. (1998) confirment  que les jeunes qui voient leurs parents vivre un 

licenciement et/ou de la prŽcaritŽ professionnelle dŽveloppent des reprŽsentations nŽgatives ˆ lÕŽgard du 

travail (Barling et al, 1998).  

Ainsi, que ce soit de fa•on volontaire ou de fa•on moins volontaire par le biais du discours et des pratique s 

quotidiennes (Charbonneau, 2004), la transmission de rapports, reprŽsentations et valeurs au sein de la 

famille semble effective  (Alberio , Tremblay, 2017 ; Cemalcilar et al., 2018 ; Cicchelli, 2001). Toutefois, la 

transmission nÕest pas assurŽe et son intensitŽ, voire m•me son efficacitŽ peut varier en fonction de divers 

ŽlŽments, comme lÕ‰ge, le sexe, la socialisation ˆ lÕextŽrieur de la famille, etc. (Alberio, Tremblay, 2017 ; 

Cemalcilar et al., 2018 ; Cicchelli, 2001). 
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2. La construction intergŽnŽrationne lle des rapport s
des jeunes au travail

Sachant donc que la famille constitue un lieu important de transmission de valeurs et de mod•les (Barling 

et al., 1998 ; Cemalcilar et al., 2018 ; Charbonneau, 2004 ; Royer, 2006) et que la socialisation au sein de l a 

famille est identifiŽe comme dŽterminante dans la construction des rapports au travail des jeunes (Bidart , 

Longo, 2007 ; Loriol, 2017 ; Otero, 2017), nous nous intŽressons maintenant ˆ la mani•re dont lÕentourage 

des jeunes, et plus particuli•rement les parents, influence leurs pratiques et leurs reprŽsentations ˆ lÕŽgard 

du travail. LÕobjectif ici nÕest pas de comparer les gŽnŽrations en termes de rapports au travail, mais plut™t 

de regarder les liens entre elles au sujet de la construction des rapports des jeunes au travail. En 

consŽquence, nous nous focalisons davantage sur les mŽcanismes de construction et dÕappropriation des 

jeunes, plut™t que sur le contenu des rapports au travail.  

En effet, une premi•re analyse de donnŽes avait fait Žmerger lÕhypoth •se dÕune Ç apparente È construction 

intergŽnŽrationnelle des rapports des jeunes au travail. Cette analyse portait ˆ croire que le vŽcu des 

jeunes par rapport aux expŽriences professionnelles de leurs parents et le discours de lÕentourage sur le 

travail influen•ai ent la construction de leur propre rapport au travail. LÕapprofondissement de ces donnŽes 

nous a permis dÕidentifier, ̂  travers  les rŽcits des jeunes, certaines modalitŽs rŽcurrentes de ces influences. 

ƒtant donnŽ que ce qui nous intŽresse ici est  le point de vue des jeunes et que nous partons de leurs 

rŽcits, nous dŽcrirons ici trois modalitŽs dÕappropriation de la part des jeunes, des images et rŽcits re•us 

par lÕentremise de leurs parents : Ç assimilation  È, Ç contre -mod•le  È et Ç contradictions  hŽritŽes È. Ces 

modalitŽs circonscrivent intentionnellement lÕinfluence des rapports au travail des parents parmi 

lÕensemble des facteurs faisant partie de la construction des rapports des jeunes.  

LÕassimilation, Ç pour moi, cÕŽtait cela, le travail  È 

Une premi•re modalitŽ  montre que les dimensions du rapport ˆ la vie professionnelle de certains jeunes 

sont liŽes de mani•re Žvidente ˆ ce quÕils ont per•u du discours et des pratiques de leurs parents en lien 

avec le travail. Plus prŽcisŽment, des jeunes se mblent sÕapproprier certains aspects racontŽs ou observŽs 

des expŽriences professionnelles et du regard sur le travail de leurs parents, alors quÕon les retrouve 

explicitement dans leur discours sur leur propre rapport ˆ la vie professionnelle.  

Cette moda litŽ dÕappropriation est la plus frŽquente au sein de la population ŽtudiŽe, et peut sÕillustrer par 

le cas de RŽmi (E7), ‰gŽ de 24 ans, et actuellement en deuxi•me annŽe de master en littŽrature, dont le 

p•re occupe un poste de cadre dans une entreprise d e production et la m•re est professeure dÕarts 

appliquŽs. On remarque cette sorte Ç  dÕassimilation È sur plusieurs dimensions de son rapport ˆ la vie 

professionnelle (activitŽ, monde du travail, emploi), alors quÕil  raconte explicitement que ce quÕil a vŽc u et 

per•u du travail de sa m•re a forgŽ sa mani•re de se reprŽsenter le travail, mais Žgalement la place quÕil 

aimerait accorder au travail par rapport aux autres sph•res de sa vie :  
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 Ç Avec son mŽtier de prof, elle avait entre dix -huit ou vingt heures sur place. Cela lui laissait beaucoup de 
temps pour sÕoccuper de nous, passer du temps ˆ la maison. Pour moi, cÕŽtait cela, le travail.  [É] pour moi, le 
travail idŽal Žtait ce travail o• tu avais le temps de faire autre chose È  (RŽmi, 24 ans, master Žcole de commerce 
agroalimentaire , E7.) 

Une fois sur le marchŽ du travail, le jeune homme rŽalise que lÕimage quÕil avait du monde du travail ne 

correspond pas ˆ  la rŽalitŽ vŽcue par  lÕensemble des travailleurs, le travail sÕavŽrant beaucoup plus 

contraignant que ce quÕil avait per•u ˆ travers celui  de sa m•re.  

Ç Le travail a ŽtŽ toujours bien jusquÕˆ ce que je me rende compte de ce que cÕŽtait. Quand je suis arrivŽ ici, je 
me suis dit  : ÒCÕest beaucoup plus contraignant que ce que cela avait lÕair dÕ•tre chez moi.Ó [É] Maintenant que je 
suis dedans, je me rends compte que ma vis ion Žtait compl•tement tronquŽe È (RŽmi, 24 ans, master Žcole de 
commerce agroalimentaire , E7.) 

Bien que son rapport au travail se soit ajustŽ en fonction de ses expŽriences professionne lles, on observe 

encore lÕinfluence de ce quÕil a per•u du travail de sa m•re dans sa mani•re dÕŽvaluer les emplois. En effet, ce 

quÕil a retenu des moments o• il allait sur le lieu de travail de sa m•re est la bienveillance de ses coll•gues, et 

lÕon retrouve ce m•me ŽlŽment en t•te de liste de ce  qui le rend heureux au travail  :  

Ç Ce sont les relations que jÕai avec les autres [É] Dans lÕidŽe, ce sont des relations comme cela que jÕaimerais, 
des relations o• on peut •tre humain au boulot, mais o• on arriv e ˆ faire la part des choses et ˆ dire  : ÒLˆ, on voit 
bien quÕil y a un souci.Ó È (RŽmi, 24 ans, master Žcole de commerce agroalimentaire , E7.)  

Sous le mode de lÕassimilation des rapports, nous retrouvons les propos de Loriol (2017), qui sÕappuient 

sur le concept de socialisation de Claude Dubar (2015) pour souligner que la famille, le syst•me scolaire, 

les enseignants, les amis et les mŽdia s au sens large influencent la mani•re dont les jeunes vont se 

reprŽsenter le travail durant lÕenfance et lÕadolescence. Mais plus encore, les cas ici montrent quÕil est 

frŽquent que diverses influences agissent sur Ç  les choix de mŽtier, les reprŽsentations du travail [et ce] 

avant m•me les premi•res expŽriences professionnelles  È (Loriol, 2017, p. 39). En effet, on voit que les 

expŽriences des parents sont rŽcupŽrŽes positivement comme des mod•les, qui sont ensuite  fa•onnŽs  

par le premier emploi, les expŽriences de stage ou dÕemplois Žtudiants, les collectifs de travail, un tuteur 

ou un mentor, parmi dÕautres exemples.  Ainsi, lÕappropriation des rapports des parents se ferait de 

mani•re rŽflŽchie et ne sÕapparenterait donc pas ˆ de la simple reproduction sociale dÕhabitus de classe 

(Bourdieu , Passeron, 1970) et des positions sociales ou catŽgories socioprofessionnelles des parents 

(ThŽlot, 1982). En effet, comme le souligne Royer (2006), bien quÕil existe Ç un consensus assez fort 

autour du fait que les adolescents partagent les valeurs de la sociŽtŽ de m•me que celles de leurs 

parents È (Royer, 2006, p. 112), on ne peut pas en conclure que leurs pratiques seront les m•mes. Nous 

appuyons cette idŽe sur le fait que les jeunes se positionnent de mani•re consciente et explicite dans 

les entretiens vis -ˆ -vis des pratiques et du discours de leurs parents en lien avec le travai l. Aussi, leur 

position semble changer au cours de la transition vers lÕ‰ge adulte selon un processus de renforcement 

et dÕaccentuation (Mortimer , Lorence, 1979), en lien avec lÕŽtude de Johnson et al. (2012), selon laquelle 

les travailleurs choisissent de s emplois qui correspondent ˆ leurs valeurs du travail et auraient tendance 

ˆ accorder plus dÕimportance aux ŽlŽments quÕils ont connus lors de leur expŽrience professionnelle 

passŽe ou actuelle .  
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Par ailleurs, cette modalitŽ peut •tre arrimŽe aux rŽsultat s de plusieurs Žtudes qui tendent ˆ nuancer 

lÕopposition en termes de rapport au travail entre les gŽnŽrations (Delay, 2008 ; Hennekam, 2011 ; Loriol, 

2017 ; MŽda, Vendramin, 2010, 2013 ; Mercure et al., 2012 ; Saba, 2017). Nous lÕavons vu prŽcŽdemment, les 

Žtudes sur les rapports au travail ˆ travers le  prisme des gŽnŽrations rŽv•lent plut™t des diffŽrences en 

termes dÕintensitŽ plut™t quÕen termes de valeurs ou de reprŽsentations (Delay, 2008 ; Hennekam, 2011 ; 

Loriol, 2017 ; MŽda et Vendramin, 2010, 2013 ; Mercure et al., 2012 ; Saba, 2017), ce qui est Žgalement 

appuyŽ par les rŽcits regroupŽs sous cette modalitŽ.  

Le contre- mod•le  : Ç je nÕai pas envie de cela È 

Contrairement ˆ la modalitŽ prŽcŽdente o• lÕon retrouve des ŽlŽments communs entre les rapport s des 

jeunes et ceux des parents, on constate que dÕautres jeunes prŽsentent un rapport ˆ la vie professionnelle 

dont lÕune (ou plusieurs) dimension est contraire ˆ ce quÕils dŽcrivent comme pratiques et/ou reprŽsentations 

ˆ lÕŽgard du travail de leurs par ents. En effet, ils dŽcrivent un rapport ˆ la vie professionnelle parsemŽ 

dÕŽlŽments opposŽs aux mod•les et significations vŽhiculŽs par les parents. Souvent, cette opposition 

sÕaccompagne dÕune appropriation nŽgative ou critique de certains aspects per•us  des expŽriences de leurs 

parents, et qui agit comme ressort dans la construction de leur propre rapport au travail. Sous cette modalitŽ, 

lÕexpŽrience et les rapports des parents servent Žgalement de rŽfŽrence, mais sous la forme de contre -

mod•le cette foi s-ci.

On retrouve cette modalitŽ ˆ travers le cas d ÕErwan (E6), par exemple, un jeune homme ‰gŽ de 28 ans qui 

occupe le poste de responsable politique dans une tr•s petite entreprise (TPE) . Son p•re a exercŽ le mŽtier 

dÕŽlectricien puis de journaliste, et sa m•re occupait un poste ˆ la sŽcuritŽ sociale. On retrouve chez ce 

jeune homme une opposition entre le mod•le professionnel per•u de son p•re, et ses propres rapports ˆ 

lÕemploi et ˆ lÕactivitŽ. Ainsi, il nÕest pas envisageable pour lui de passer beaucoup de temps dans les 

transports pour se rendre au travail, ni que le travail prenne une place trop grande dans sa vie ou quÕil 

empi•te sur ses autres sph•res de vie, comme cela  semblait •tre le cas pour son p•re  : 

Ç JÕai vu mon p•re faire cela toute sa vie,  je nÕai pas envie de passer trop de temps dans les transports . [É] JÕai vu mes 
parents, mon p•re rentrer avec du boulot, toujours ˆ bosser, ne pas •tre avec nous. Je nÕai pas envie de cela ni pour 
moi ni pour mon enfant. Je nÕai pas envie de me tuer au tr avail. È (Erwan, 28 ans, licence MIAGE gŽnŽraliste, E6.) 

DÕailleurs, concernant le rapport ˆ lÕactivitŽ, la coupure entre le travail et la vie personnelle est primordiale 

pour ce jeune, et elle nÕest pas seulement symbolique, mais pratique Žgalement. En ef fet, elle m•ne ˆ des 

choix concrets en termes de gestion du temps et des liens tr•s clairs  :  

Ç JÕai fait mon activitŽ, jÕai quittŽ mon activitŽ, je la laisse o• elle est et je peux faire autre chose. [É] CÕest pour 
cela que jÕai deux numŽros de tŽlŽphone Ð un pour le travail et un personnel  È (Erwan, 28 ans, licence MIAGE 
gŽnŽraliste, E6.) 

Les liens identifiŽs sous cette modalitŽ mettent en Žvidence que les valeurs et les reprŽsentations 

vŽhiculŽes par les parents ne sont pas toujours bien per•ues, adoptŽ es ou appropriŽes par les jeunes. 

LÕopposition ˆ des mod•les de rŽfŽrence vis -ˆ -vis du travail et de l'emploi appara”t ainsi dans cette 

modalitŽ moins comme le fruit dÕune appartenance gŽnŽrationnelle, mais plut™t comme le rŽsultat de 
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lÕexpŽrience relationnelle entre jeunes et parents. En effet, la similaritŽ entre les valeurs des parents et 

celles des jeunes aurait tendance ˆ diminuer lorsque lÕenfant devient plus vieux, alors quÕil se socialise 

dans dÕautres lieux et via dÕautres groupes que celui de la f amille (Royer , 2006). 

De plus, les rŽcits des jeunes dans cette modalitŽ font ressortir un autre ŽlŽment important. En effet, le milieu 

social dÕappartenance et la famille jouent un r™le dans la construction  du rapport au travail ˆ travers Žgalement 

des dŽfinitions de la rŽussite quÕelle vŽhicule. Ç Le vŽcu familial dans le travail agit donc sur le rapport au travail 

des jeunes, mais aussi sur lÕidŽe de rŽussite ou dÕŽchec social È (Nicole-Drancourt , Roulleau Berger, 2001, p. 188). 

Ainsi, les aspirations pr ofessionnelles ne se forment pas de fa•on isolŽe, mais dans le cadre des relations et 

dÕune sociŽtŽ qui offre aux jeunes diffŽrents mod•les de rŽussite professionnelle et sociale, face auxquels ils 

vont se positio nner, rŽagir et faire des choix . Les parcours professionnels sont donc le rŽsultat dÕun processus 

de socialisation qui est loin de sÕancrer dans un mod•le unique, et refl•tent de plus en plus une cohabitation de 

normes plus ou moins contradictoires (Bourdon et al., 2016).  

Les contradictions hŽritŽ es : Ç il faut faire des choix  È 

La troisi•me modalitŽ dÕappropriation, quant ˆ elle, fait rŽfŽrence ˆ un rapport ˆ la vie professionnelle 

reflŽtant des contradictions, voire des tensions , qui semblent •tre hŽritŽes des expŽriences professionnelles 

et du r egard sur le travail des parents. Il ne sÕagit pas ici dÕun contre-mod•le, car ces jeunes ne se situent pas 

en opposition aux rapports des parents, ils en sont m•me bien souvent proches. Elle nÕimplique pas non plus 

une assimilation des rapports, car ce nÕest pas le sens du  travail des parents qui trouve son analog ie chez les 

jeunes. Cette modalitŽ fait plut™t rŽfŽrence ˆ des contradictions, des tensions, des enjeux dŽcoulant 

dÕŽlŽments appropriŽs par les jeunes des pratiques et/ou du discours en lien avec le travail de leurs parents. 

CÕest ce dernier aspect qui construit le rapport particulier des jeunes dans cette modalitŽ.   

Ainsi AurŽlia (E111), ‰gŽe de 22 ans, qui est actuellement en troisi•me annŽe de mŽdecine, raconte que son 

p•re souhaite que ses enfa nts soient reconnus dans leur travail et quÕils profitent des opportunitŽs et de 

leur plein potentiel pour aller le plus loin possible professionnellement  :  

Ç [É] mon p•re serait vraiment content si on pouvait •tre reconnus [É] mon p•re, s'il avait pu, il  aurait aimŽ •tre 
peut -•tre pas ministre, mais avoir une bonne place dans la sociŽtŽ. [É] Mon p•re nous a toujours dit  : ÒSi tu peux 
avoir plus, •a ne sert ˆ rien de te limiter au minimum Ó et c'est vrai. Donc, je me dis que si j'ai par exemple la 
possibili tŽ de me spŽcialiser, de m'amŽliorer encore plus, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas  È (AurŽlia, 
22 ans, DFGSM3, E111.) 

DÕailleurs, la situation professionnelle  de son p•re  a fait quÕelle ne le voyait pas beaucoup lorsquÕelle Žtait 

jeune  : Ç Donc je ne voyais pas trop mon p•re, il bossait beaucoup. [É] Parfois, il Žtait absent trois -quatre 

mois, il devait faire l'aller -retour.  È. Sa m•re, quant ˆ elle, a quittŽ son emploi pour sÕoccuper de la famille, 

parce quÕils sont quatre dans la fratrie : Ç Elle faisait professeure STMG et apr•s, elle a arr•tŽ pour 

s'occuper de nous. Je crois que je devais •tre en 3e quand elle a arr•tŽ . È De son c™tŽ, elle semble 

partagŽe entre le dŽsir dÕ•tre chirurgienne, un travail qui occuperait une place importante dan s sa vie, et 

celui dÕavoir une grande famille, avec un travail qui occuperait une place moins importante  :  
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Ç Je sais que moi, je suis tr•s c™tŽ famille, je me demande donc si la chirurgie ne va pas poser de 
probl•mes. En m•me temps, je ne me vois pas aban donner ce que je fais. Donc, apr•s, je dis qu'il faut 
faire des choix. Je sais que je viens d'une grande famille. Donc j'aurais aimŽ avoir une grande famille, mais 
je me dis que •a ne sera peut- •tre pas pareil, •a ne sera pas comme ce que je souhaite ou qu e je 
souhaitais au dŽpart.  È (AurŽlia, 22 ans, DFGSM3, E111.) 

Les jeunes regroupŽs dans cette modalitŽ afficheraient le caract•re contradictoire que peut prendre la 

construction des rapports ˆ la vie professionnelle. Certains chercheurs signalent que ces contradictions 

pourraient trouver leur source dans les conditions objectives dÕinsertion moins favorables pour les 

nouvelles gŽnŽrations. En effet, MŽda et Vendramin (2013) observent le fossŽ qui existe entre travail 

idŽal et travail rŽel chez les Fran•ais, Ç entre les aspirations ˆ un travail plus signifiant, plus autonome et 

mieux intŽgrŽ dans la vie, et la rŽalitŽ des conditions de travail et dÕemploi  È (MŽda, Vendramin, 2013, p. 

102). Dans le m•me ordre dÕidŽes, Loriol (2017) identifie un possible dŽcal age Ç entre les attentes en 

termes de statut social et dÕintŽr•t du travail et les postes effectivement proposŽs ˆ beaucoup de 

jeunes  È (Loriol, 2017, p. 87) dž au niveau dÕŽtudes et de dipl™mes qui a grandement augmentŽ chez les 

jeunes, dans un contexte c aractŽrisŽ par un taux de ch™mage ŽlevŽ et des emplois de plus en plus 

prŽcaires. Dans ce contexte, certains jeunes auraient lÕimpression de vivre une trajectoire de Ç  contre -

mobilitŽ -sociale  È, ils seraient critiques envers leur employeur, souhait eraient trouver mieux et 

afficheraient une identitŽ Ç  incertaine et individualiste  È (Dubar, 2015) alors quÕils se dŽfiniraient 

davantage en dehors du travail.  

De lÕautre c™tŽ, nous avions aussi observŽ des rapports ˆ la vie professionnelle contradictoires  chez d es 

jeunes au QuŽbec ( Longo , Bourdon, 2016), qui rŽsultaient tant dÕun mode dÕactivitŽ juvŽnile adaptŽ ˆ la 

prŽcarisation de lÕemploi et ˆ lÕintŽriorisation de la gestion individuelle des transitions que dÕune 

temporalitŽ spŽcifique chez les jeunes pour se positionner vis- ˆ -vis du travail. Par cette temporalitŽ, les 

rapports ˆ la vie professionnelle des jeunes se construiraient en simultanŽ par rapport au passŽ, au 

prŽsent et ˆ lÕavenir, ce qui entra”nerait Ç une articulation m•me acrobatique des opportunitŽ s rŽelles et 

de lÕincertitude È (Longo, Bourdon, 2016, p. 10). En lien avec ces rŽsultats, ce qui est de lÕordre de 

lÕexpŽrience vŽcue et ce qui est de lÕordre du projetŽ, ce qui est ŽlaborŽ avec sa propre expŽrience et ce 

qui est hŽritŽ  fa•onnent  de mani• re simultanŽe les rapports des jeunes au travail au sein de cette 

troisi•me modalitŽ de la construction intergŽnŽrationnelle des rapports des jeunes au travail. Ces 

contradictions  mettraient en Žvidence des ambivalences quant au sens du travail qui nÕest pas unique, 

mais rev•t plut™t une pluralitŽ de significations qui peuvent appara”tre symboliquement et pratiquement 

contradictoires. Ces ambivalences sont susceptibles dÕavoir aussi une source relationnelle, et pas 

seulement associŽe aux conditions dÕexerci ce des emplois concrets, comme nos donnŽes le sugg•rent.  

Ce chapitre a lÕobjectif dÕexplorer autrement le lien entre les rapports au travail et les gŽnŽrations. En 

effet, dans diffŽrents domaines, dont celui de lÕemploi, lÕintergŽnŽrationnel suit la tendan ce dÕanalyses 

dichotomiques par la confrontation des positionnements entre jeunes et adultes ou encore entre jeunes 

de diffŽrentes cohortes. Ainsi, les recherches sur le rapport au travail qui visent ˆ comparer diffŽrents 

groupes dÕ‰ge dŽcrivent frŽquemment et mettent en perspective les sens semblables ou diffŽrents 

donnŽs au travail par les gŽnŽrations, oubliant parfois les interfŽrences et les influences rŽciproques 

issues de lÕinteraction proche et quotidienne entre ces  groupes.  
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Ce chapitre a voulu suiv re une autre voie et se focaliser moins sur le contenu des rapports au travail que 

sur la mani•re dont certaines reprŽsentations, images, valeurs, rapports et expŽriences sont transmis, 

mobilisŽs ou appropriŽs par les uns et les autres. Plus prŽcisŽment, n ous avons approfondi, ˆ partir du 

regard des jeunes, la mani•re dont le vŽcu professionnel des parents influence leurs rapports au travail.  

Les rŽsultats de cette analyse exploratoire mettent ainsi en Žvidence  la mobilisation de modalitŽs 

variŽes dÕappropriation de la part des jeunes des rapports au travail de leurs parents, dans leurs parcours 

et leurs choix de carri•re. Ces trois modalitŽs (assimilation, contre -mod•le, contradictions hŽritŽes) 

offrent des arguments et des constats pour des dŽbats plus la rges. La premi•re modalitŽ, lÕassimilation, 

conteste les travaux qui soutiennent lÕopposition des rapports au travail entre les gŽnŽrations jeunes et 

adultes ou encore lÕexistence dÕun possible conflit entre les gŽnŽrations dans les milieux de travail par 

lÕŽvolution des crit•res, rapports ou valeurs des jeunes. La deuxi•me modalitŽ, le contre -mod•le, 

confirme la variŽtŽ de rapport s au travail et relativise lÕhomogŽnŽitŽ des sens communs au sein dÕune 

m•me gŽnŽration pour laisser la place ˆ une analyse qui tient compte de lÕimbrication de ces sens au 

sein dÕun parcours de vie (ses relations, ses vŽcus). La troisi•me, quant ˆ elle, vient rappeler une fois de 

plus les contradictions objectives et subjectives que doivent affronter aujourdÕhui les jeunes lors de  la 

construction des rapports au travail et des parcours professionnels, dont les sources sont aussi 

relationnelles.  

Par ailleurs, lÕŽmergence dÕabord inattendue des liens entre les rapports des parents et des jeunes et 

ensuite la rŽcurrence sous la forme  des trois modalitŽs dÕappropriation de la part des jeunes nous 

rappellent que les sens donnŽs par les individus font partie dÕune panoplie de sens possibles, quÕoffrent 

la sociŽtŽ et ses groupes tout au long de leur parcours. Le rapport des jeunes au trav ail se construit avec 

et par son lien, ˆ la fois pratique et symbolique, avec les acteurs clŽs de leur parcours (Bidart, 2008), 

issus tant de lÕentourage proche que du syst•me dÕemploi, avec lesquels ils interagissent pour construire 

leur insertion. Ce foc us sur lÕaspect relationnel de la construction des rapports au travail, actuellement 

aussi discutŽ en ce qui concerne les intervenants jeunesse (Fretel, 2013), pourrait •tre encore prolongŽ 

et devenir dÕautant plus pertinent dans la mesure o• les ƒtats int erviennent davantage sur lÕemploi des 

jeunes, par des mesures centrŽes notamment sur leur accompagnement personnalisŽ. Ces derni•res 

politiques gagneraient ˆ aborder simultanŽment le syst•me dÕacteurs (ƒtat, employeurs, organismes, 

familles, jeunes) impliq uŽs dans les enjeux touchant lÕemploi juvŽnile, et ˆ faire Žmerger les sens Ð sous 

la forme de dŽfinitions ou rapports au travail, mais aussi prŽjugŽs ou catŽgories cibles Ð portŽs par ces 

acteurs sur le travail et lÕemploi.  

Pour finir, cette premi•re ana lyse pourrait •tre prolongŽe par des analyses complŽmentaires. En effet, 

comme le dispositif dÕenqu•te empirique et plus prŽcisŽment le guide dÕentretien nÕavaient pas ŽtŽ 

con•us pour creuser cette problŽmatique qui a plut™t ŽmergŽ au cours de lÕanalyse, i l serait pertinent de 

produire de nouvelles donnŽes pour permettre, par exemple,  de faire des liens plus ŽtoffŽs entre les 

rapports au travail des jeunes, ceux de leurs parents et les relations plus larges quÕils entretiennent 

ensemble, ou encore de faire des liens entre les rapports des jeunes et lÕentourage Žtendu avec lequel 

ils entrent en interaction. Cette analyse pourrait Žgalement •tre transposŽe ˆ des catŽgories sociales 

diffŽrentes, telles que des jeunes moins qualifiŽs ou encore des jeunes dont le  rapport ˆ la famille 
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pourrait appara”tre difficile. En effet, les jeunes de notre corpus dÕentretien s appartiennent 

majoritairement ˆ une catŽgorie qualifiŽe de cette population, mais on peut supposer que dÕautres 

modalitŽs dÕappropriation pourraient Žmer ger chez les jeunes dÕautres catŽgories sociales. Finalement, 

interroger les parents des jeunes offrirait la possibilitŽ de confronter  leurs avis et de montrer lÕautre sens 

de lÕinteraction et de lÕinfluence rŽciproques. 
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Chapit re 3. Rapports au travail et socialisations 
singuli•res dÕŽtudiantáes issuáes de milieux 
populaires  

Agathe Dirani, CREAD, universitŽ Rennes 2, IREDU, universitŽ Bourgogne Franche-ComtŽ 

LÕanalyse du rapport au travail dÕŽtudiantáes issuáes de milieux populaires prolonge lÕentrŽe par les publics, 

initialement adoptŽe dans cette enqu•te, afin dÕinterroger la construction du rapport au travail, tout au long 

du parcours, dÕun groupe social particulier.  

LÕŽtude des trajectoires de jeunes issus de milieux populaires sÕinscrit dans un conte xte particulier, marquŽ 

par une crise de reproduction ˆ partir des annŽes 1970 (Al onzo, HugrŽe, 2014 ; Mauger, Beaud, 2017). Celle-

ci tient ˆ la conjonction de trois types de transformation  : sur le marchŽ du travail, o• le travail peu qualifiŽ 

de bureau, mal payŽ et fŽminisŽ se substitue partiellement ˆ lÕemploi ouvrier, dans lÕencadrement politique 

et syndical, ainsi que dans le syst•me scolaire qui conna”t une massification quantitative, notamment par le 

biais de lÕextension des fili•res professionnelles .  

Compte tenu de ces transformations, il sÕagit dÕinterroger la construction du rapport au travail  dans la 

perspective de comprendre le r™le quÕelle  peut jouer dans les trajectoires Žtudiantes, de mani•re 

complŽmentaire ˆ dÕautres travaux qui rendent com pte du travail ou du rapport au travail des Žtudiant áes. 

En effet, le travail Žtudiant, dans sa forme salariŽe, a ŽtŽ analysŽ pour interroger ses effets sur la trajectoire 

universi taire (BŽduwŽ  et al., 2019) ou lÕinsertion professionnelle (BŽduwŽ, Giret, 2001). Le rapport au travail 

des Žtudiant áes an tant que rŽvŽlateur de leur rapport ˆ lÕavenir, a ŽtŽ explorŽ ˆ travers les expŽriences du 

travail en cours dÕŽtudes (Pinto, 2014). Nous nous intŽressons ici au rapport au travail en tant quÕensemble 

dÕattentes ˆ lÕŽgard de lÕactivitŽ professionnelle espŽrŽe ˆ lÕissue des Žtudes. Cela nous permet dÕinterroger 

les spŽcificitŽs des Žtudiants issus de milieux populaires et de mettre en avant des ŽlŽments de la 

socialisation susceptibles dÕŽclairer la construction de cette forme an ticipŽe du rapport au travail.  

Dans la revue de littŽrature rŽalisŽe par Loriol  (2017), quelques spŽcificitŽs du rapport au travail des jeunes 

des catŽgories populaires ressortent des travaux analysŽs. Deux ŽlŽments en particulier sont so ulignŽs. Il 

sÕagit de la recherche de lÕindŽpendance Žconomique, par opposition ˆ celle de lÕŽpanouissement et du 

contournement des logiques de subordination exercŽes par lÕemployeur. Cette distanciation ˆ lÕŽgard des 

conditions de travail de leurs parents  est tr•s prŽsente dans les trajectoires dÕindividus ayant connu une 

mobilitŽ sociale (Naudet, 2012), notamment chez les agents de la fonction publique issus de milieux 

populaires (Gollac, 2005). Elle transpara”t Žgalement dans le rapport au travail des je unes agents de la 

RATP (Thibault, 2017) ou encore dans lÕanalyse de lÕexpŽrience des limites dÕartistes issus de milieux 

populaires (Roux, 2015).  

Ë partir de lÕanalyse des entretiens, nous cherchons dÕabord ˆ savoir dans quelle mesure transpara”t la 

distanciation ˆ lÕŽgard de lÕexpŽrience de leurs parents. Cette distanciation devrait se traduire par une place 
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importante laissŽe ˆ  la dimension expressive dans les attentes ˆ lÕŽgard du travail , cÕest-ˆ -dire ˆ la  

possibilitŽ dÕexprimer une certaine singularit Ž et rŽalisation de soi, favorisŽe  par lÕactivitŽ elle-m•me ou 

encore par lÕambiance de travail et la progression dans la carri•re. Celles -ci ne sÕopposent pas forcŽment 

aux attentes ˆ lÕŽgard de la dimension instrumentale du travail, qui recouvre les reve nus, statuts et 

avantages dÕordre matŽriel et symboliques permis par une activitŽ professionnelle (MŽda, 2010).  

Dans un second temps, nous cherchons, ˆ partir du discours des jeunes, ˆ comprendre la construction de 

ces attentes via leurs diffŽrentes formes  de socialisation. Nous interrogeons alors lÕarticulation entre  

lÕorigine sociale, le parcours scolaire et dÕautres espaces de socialisation (famille, intŽgration ˆ des 

dispositifs tiers, expŽrience du travail en cours dÕŽtudes) dans la construction du rap port au travail des 

jeunes issus de milieux populaires.  

Les entretiens sŽlectionnŽs pour lÕanalyse sont ceux dÕŽtudiantáes dont les deux parents appartiennent aux 

milieux populaires. Comme le souligne Schwartz (2011), ces catŽgories, hŽtŽrog•nes, se concen trent 

autour de trois caractŽristiques : la petitesse du statut professionnel ou social, lÕŽtroitesse des ressources 

Žconomiques ainsi que lÕŽloignement par rapport au capital culturel. Dans la sŽlection des entretiens issus 

du corpus collectif, nous avons  choisi de retenir des crit•res relativement Žtroits, m•me si nous ne 

prŽtendons pas figer les contours de la catŽgorie des Žtudiants issus des milieux populaires par cet 

ensemble dÕentretiens. 

Les jeunes interrogŽs sont inscrits dans diffŽrentes fili•res et ˆ diffŽrents niveaux de lÕenseignement 

supŽrieur. La plupart dÕentre eux, 11 au total, sont inscrits dans une fili•re universitaire  : un en 1re annŽe de 

licence , deux en 2e annŽe de licence , 4 en 3e annŽe de licence , un en 1re annŽe de master, deux en 2e 

annŽe de master. LÕune dÕentre eux est en 2e annŽe de BTS. Trois dÕentre eux suivent une formation en 

institut de formation aux soins infirmiers ( IFSI), en 1re ou 2e annŽe. LÕune dÕentre eux est en 1re annŽe 

dÕinstitut universitaire de technologi e (IUT). Deux Žtudiantáes sont en classe prŽparatoire  aux grandes 

Žcoles (CPGE), lÕun en 2e annŽe, lÕautre en 3e annŽe. Deux Žtudiantáes sont en Žcole supŽrieure , lÕun en 

1re annŽe dÕŽcole dÕingŽnieur et lÕautre en 3e annŽe dÕŽcole de commerce. SÕils se rapprochent des jeunes 

issus des classes populaires ayant bŽnŽficiŽ de la massification  scolaire , ils ont accŽdŽ ˆ des niveaux 

dÕŽtudes tr•s variŽs qui vont nŽcessairement contribuer ˆ diffŽrencier leurs reprŽsentations de lÕavenir. Ils 

ont tous passŽ le cap du bacc alaurŽat et dŽlaissŽ les incertitudes qui y sont associŽes, en particulier pour 

ceux passŽs par un lycŽe professionnel , mais ont encore la charge de convertir lÕespoir dÕascension sociale 

(Beaud, Mauger, 2017) en rŽalitŽ dans leur parcours.  

Ils partagent le fait dÕ•tre confrontŽs ˆ des expŽriences que leurs parents nÕont pas connues, dans la 

mesure o• ces derniers nÕont pas poursuivi dÕŽtudes supŽrieures. Ainsi, ils sont conduits ˆ anticiper des 

activitŽs professionnelles diffŽrentes de celles de leurs par ents. (Voir en annexe la description des profils 

scolaires et sociaux).  
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ENCADRƒ 1: LA SƒLECTION DES ENTRETIENS DU CORPUS 

En tant quÕŽtudiant!es, les jeunes rencontrŽ!es sont inscrit!es dans un Žtablissement du supŽrieur au moment de 
lÕentretien, quÕil sÕagisse dÕune formation universitaire ou dÕautres fili•res. En outre, nous nÕavons pas conservŽ les 
profils de jeunes Žventuellement en reprise de formation. En ce qui concerne leurs caractŽristiques sociales, nous 
avons retenu des crit•res relativement restrictifs. En effet, les entretiens sŽlectionnŽs pour lÕanalyse sont ceux de 
jeunes Žtudiants en cours dÕŽtudes dont les deux parents prŽsentent les trois caractŽristiques des catŽgories 
populaires citŽes par Olivier Schwartz de mani•re relativement prononcŽe.  

Ainsi, les Žtudiants dont nous analysons le rapport au travail sont ceux dont les deux parents occupent des 
professions rattachŽes aux catŽgories socioprofessionnelles des Ç ouvriers, employŽs È, ainsi que plus rarement des 
Ç artisans et agriculteurs È, lorsque leurs situations sont associŽes ˆ des ressources financi•res et culturelles 
relativement restreintes. Nous nÕavons pas conservŽ les entretiens dÕŽtudiant!es dont lÕactivitŽ professionnelle des 
parents nÕŽtait pas connue. LÕentrŽe par les catŽgories sociales nous a contraints ˆ Žcarter les parents dont le statut 
professionnel avait basculŽ vers les professions intermŽdiaires au cours de la trajectoire. CÕest le cas notamment 
dÕune m•re devenue professeure des Žcoles ˆ partir de 35 ans, apr•s avoir ŽtŽ agente technique.  

Les 19 entretiens retenus ont ŽtŽ rŽalisŽs par les Žquipes de Reims et de Dijon. Ils comprennent notamment les 
entretiens rŽalisŽs en lien avec le programme de recherche sur les reprŽsentations de la rŽussite et lÕexpŽrience de la 
mobilitŽ sociale Žtudiante, conduit au sein de lÕassociation Article 1. Les jeunes  Ð 5 gar•ons et 14 filles Ð dont les 
entretiens ont ŽtŽ analysŽs  ont entre 18 et 28 ans : une jeune a 18 ans, quatre jeunes ont 19 ans, quatre autres 20 
ans, deux 21 ans, trois 22 ans, deux 23 ans, lÕune dÕentre eux a 24 ans, lÕun dÕentre eux a 26 ans, et un autre 28 ans. 
Ils sont boursiers de lÕenseignement supŽrieur pour 11 dÕentre eux. LÕun dÕeux a ŽtŽ boursier jusquÕen L3 puis a dž 
contracter un pr•t. Six dÕentre eux occupent un emploi en cours dÕŽtudes, quÕil soit ponctuel ou rŽgulier. Sur 
lÕensemble des 19 jeunes, 7 ont obtenu un bac technologique ou professionnel, tandis que les autres ont obtenu un 
bac gŽnŽral ou un bac dont la fili•re nÕa pas ŽtŽ prŽcisŽe au cours de lÕentretien. 

1. Quel rapport au travail pour les Žtudiantáes d es
milieux populaires?

La notion de rapport au travail est mobilisŽe ici pour comprendre la mani•re dont les Žtudiant áes issuáes de 

milieux populaires se projettent dans leur avenir professionnel, en cours dÕŽtudes. Il rappelle en cela le 

positionnement adoptŽ dans une enqu•te sur le travail accessible et les  positions briguŽes (Demazi•re , 

Zune, 2016), appliquŽ ici aux cas des Žtudiant áes issus de milieux populaires. Ce rapport au travail futur lui -

m•me est plus ou moins prŽsent, plus ou moins intŽriorisŽ selon les jeunes interrogŽs. Si nous nous 

attachons ici ˆ caractŽriser ce rapport au travail, il faut reconna”tre que celui -ci est largement traversŽ par 

les hŽsitations, par manque dÕinformations notamment. En outre, les Žtudiant áes ne pense nt pas tous de la 

m•me mani•re ˆ leur travail futur, certains prŽfŽrant se concentrer sur le temps prŽsent des Žtudes, m•me 

si presque tous ont dŽjˆ eu des expŽriences professionnelles.  

Dans lÕensemble, le souhait dÕaccŽder ˆ des positions diffŽrentes de celle des parents et la recherche 

dÕindŽpendance financi•re rapide sont tr•s prŽgnants. Les analyses confirment Žgalement une place 
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importante de la Ç  dimension expressive  È, tr•s liŽe au lien social et ˆ lÕutili tŽ per•ue de son travail, dans les 

attentes des Žtudiantáes. 

Ne pas faire comme ses parents 

Le souhait de ne pas reproduire la situation des parents constitue un trait dÕunion entre ces jeunes 

Žtudiantáes, rappelant lÕeffet de lÕorigine sociale, dŽjˆ soulignŽ par Naudet (2012) dans la construction du 

parcours de jeunes ayant fait lÕexpŽrience de la mobilitŽ sociale ascendante. Les jeunes rencontrŽs ici 

connaissent une mobilitŽ sociale en suspens, qui ne sera confirmŽe quÕˆ lÕissue de leur pleine 

autonomisat ion, ils prŽsentent donc une caractŽristique que lÕon retrouve dans les parcours dÕindividus 

issus de milieux populaires ayant connu une ascension sociale. Ainsi plusieurs jeunes Žvoquent des formes 

de distanciation ˆ lÕŽgard de la situation professionnell e de leurs  parents qui , pour certains , vivent 

nŽgativement leur activitŽ professionnelle. Cette distanciation les incite dÕemblŽe ˆ explorer des voies 

diffŽrentes de celles de leurs parents.  

Ç JÕai lÕimpression dÕavoir beaucoup de responsabilitŽs pour une fille de mon ‰ge, la situation de mes parents et 
de mes fr•res cÕest des piqures de rappel. Faut pas que je finisse comme eux cÕest lourd ˆ porter comme 
situation mais jÕai la chance de pouvoir rŽussir alors je devrais pas me plaindre  È (Anita, 20 ans, Žtudiante en 
3e annŽe dÕŽcole de commerce, p•re peintre en b‰timent, m•re en recherche dÕemploi, E80.) 

Les aspects nŽgatifs du travail des parents peuvent •tre directement observŽs par les Žtudiantáes ou 

relatŽs par leurs parents. LÕun et lÕautre font ressortir lÕintŽriorisation par les jeunes interrogŽs de lÕŽtroitesse 

du statut socioprofessionnel et le poids des conditions de travail. Il en rŽsulte un souci de mise ˆ distance ˆ 

lÕŽgard de la gŽnŽration antŽrieure, qui rappelle la situation des jeunes agents  de la RATP issus de milieux 

populaires dŽcrite par Martin Thibault (2017).  

Ç Et donc aujourdÕhui elle [la m•re de ChloŽ] fait toujours •a [garde dÕenfants] et elle a dŽjˆ, cÕest vrai quÕelle a 
dŽjˆ parlŽ dÕarr•ter son mŽtier parce que, un cÕest pas tr•s bien payŽ euhÉ deuxi•mement les parents des 
gamins ils sont souvent chiants parce que cÕest, en fait , les parents des enfants quÕelle garde cÕest ses patrons 
donc cÕest comme si elle avait cinq patrons diffŽrents , donc cÕest assez compliquŽ. Et aussi parce que cÕest un 
peu lourd de rester toute une journŽe ˆ la maison euhÉ ouais puis , ouais, de rester toute une journŽe ˆ la 
maison , donc elle a dŽjˆ pensŽ ˆ faire des trucs qui Žtaient mieux payŽs , genre travailler dans les vignes.  È  
(ChloŽ, 19 ans, Žtudiante, CPGE littŽraire, p•re technicien de maintenance, m•re assistante maternelle, E98.) 

Ç Mais il y a quand m•me aussi le c™tŽ stress ou des choses comme •a. Bah disons que, je vois rŽguli•rement 
mes parents se plaindre de leur boulot. Ils ne font pas vraime nt •a par choix. Peut -•tre que je nÕai pas des 
parents qui font un travail qui soit des vocations peut -•tre. Alors aussi, je me dis que justement, moi mon projet 
professionnel de travailler de faire quelque chose que je souhaite vraiment faire, ˆ savoir en cadrer des gens ou 
des jeunes et de les voir progresser dŽjˆ, je me dis que cÕest quand m•me Žnorme. Si moi je pouvais dŽjˆ avoir 
ce rapport au travail, de me dire que tous les jours, je me l•ve pour aller faire un boulot que jÕaime faire , cÕest 
quand m•me dŽjˆ une belle rŽussite. Peut -•tre que quelque part, cÕest peut -•tre m•me un moment de se dire 
inconsciemment de faire peut -•tre mieux que mes parents, m•me si je trouve quÕils sÕen sont dŽjˆ tr•s bien 
sortis dans la vie. Mais peut •tre que moi jÕaimerais  passer encore un cap supŽrieur en me disant en plus Òmoi 
mon travail cÕest quelque chose que jÕaime, que jÕai choisiÓ È. (Lo•c, 26 ans, Žtudiant, M2 MEEF EPS, p•re opŽrateur 
monteur, m•r e secrŽtaire de notaire, E132.) 
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Le fait de pouvoir choisir son activi tŽ professionnelle et dÕentretenir un rapport positif avec elle sÕinscrit 

ainsi dans la rupture par rapport ˆ lÕexpŽrience vŽcue par leurs parents. Cette attente se combine 

nŽanmoins avec une reconnaissance de la valeur instrumentale du travail.  

LÕindŽpendance Žconomique, une attente en sourdine  

On sÕattend ˆ ce que prŽdomine, chez les jeunes issus de milieux populaires, la recherche de 

lÕindŽpendance financi•re (Loriol, 2017). Si celle-ci nÕappara”t pas ici au premier plan dans les attentes ˆ 

lÕŽgard de lÕactivitŽ professionnelle postŽrieure, elle est prŽse nte dans bon nombre dÕentretiens rŽalisŽs 

dans le cadre de cette recherche. Cette nŽcessaire indŽpendance sÕillustre par lÕexpŽrience tr•s rŽpandue 

du travail en cours dÕŽtudes. Rappelons en effet que lÕexpŽrience du travail en  cours dÕŽtudes concerne 

12 Žtudiantáes de notre enqu•te. Sur les 8 Žtudiantáes qui ont une expŽrience du travail moins significative, 

4 sont boursiers du supŽrieur et un a contractŽ un pr•t.  

Ç Ben bien gagner sa vie cÕest quand m•m e important. Je pense quÕil y a des gens qui ne trouvent pas •a 
important , mais moi , comme jÕai grandi dans un environnement o• lÕargent Žtait quand m•me un souci, ben 
cÕest quelque chose qui reste un peu ancrŽ en moi.  È (Marine, 19 ans, Žtudiante, L2 physique-chimie, p•re batelier 
ˆ l a retraite, m•re ouvri•re, E121.) 

Ç Dans mon esprit, avoir un travail cÕest une finalitŽ. Ë un moment donnŽ, je sais que sans ce travail, je ne pourrais 
pas construire une famille, je ne pourrais pas avoir de situation tr•s st able. Ce nÕest pas plaisant. Je ne pourrais pas 
voyager comme actuellement mes parents ont commencŽ ˆ le faire. Je sais que, bah ouais, enfin, cÕest triste ˆ dire, 
maintenant nos sociŽtŽs, si on ne travaille pas, on ne fait rien. On ne peut rien faire. CÕe st le seul moyen vraiment de 
gagner de lÕargent. Il est Žvident de toute mani•re que je travaillerais quoi quÕil arrive. Je sais que je nÕenvisage pas 
ma vie sans avoir un travail fixe et sans avoir un petit peu dÕargent aussi. Pour moi, cÕest le seul moye n dÕen avoir. È 
(Lo•c, 26 ans, Žtudiant M2 MEEF EPS, p•re opŽrateur monteur, m•re secrŽtaire de notaire, E132.) 

La recherche dÕindŽpendance financi•re est dÕautant plus importante quÕelle conditionne la dŽcohabitation 

des jeunes issus de milieux Žconomiqu ement dŽfavorisŽs, qui sont moins en mesure dÕassumer la chute 

de revenus associŽs ˆ lÕautonomie (Solard, Coppoletta, 2014).  

Ç Oui, bah jÕaimerais bien vivre tout seul [Rire]. Mais bon apr•s, jÕen ai discutŽ avec mes parents [m•re et beau -
p•re]  et ils mÕont dit autant que je profite de finir mon dipl™me ˆ la maison et puis quand jÕaurai vraiment un 
salaire, au moins, •a sera plus sžr...  È (Cyril, 23 ans, Žtudiant en 2e annŽe dÕIFSI, pas de contact avec son p•re, m•re 
agent dÕexploitation dans sociŽtŽ de transport, E84.) 

La recherche dÕune sŽcuritŽ Žconomique rapide se lit au long du parcours. Elle peut en effet orienter, en 

amont du travail, les choix dÕorientation scolaire.  

Ç JÕai toujours aimŽ plus le littŽraire que tout ce qui est scientifique , tu vois , donc •a me plaisait , mais jÕai arr•tŽ 
parce que je voulais faire infirmi•re , mais ˆ la base des bases , moi , ce qui mÕa toujours plu, cÕest la psychologie, 
cÕest je voulais vraiment apr•s le bac L , rentrer en fac de psychologie cÕŽtait mon objectif , sauf que je me suis 
rŽtractŽ parce quÕon mÕa dit quÕen gros quÕil nÕy avait pas de dŽbouchŽ, que cÕŽtait une perte de temps, en plus de 
•a,  apparemment en quatri•me annŽe , on pouvait faire les quatre ans et quÕapr•s ils virent la moitiŽ des Žl•ves , 
donc si tu fa is quatre ans et que tu te retrouves sans rien , voilˆ •a mÕa un peu fait peur , apr•s cÕest pas que je 
regrette , mais la psychologie cÕŽtait, jÕadore •a quoi, donc je ne vais pas dire que je regrette parce que si jÕai fait ces 
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choix-lˆ cÕest que je devais les faire mais , ouais, la psychologie jÕadorais •a, peut •tre que jÕaurais dž tenter mais 
euh. È (Maeva, 20 ans, Žtudiante, 2e annŽe BTS ESF, m•re agent de production, p•re non mentionnŽ, E85.) 

Plus gŽnŽralement, la nŽcessitŽ de lÕindŽpendance financi•re s e lit dans le sentiment dÕune responsabilitŽ 

forte parmi plusieurs des jeunes rencontrŽs. LÕintŽriorisation dÕun certain nombre de responsabilitŽs 

inhŽrentes ˆ leur situation financi•re conduit une bonne partie des personnes rencontrŽes ˆ ne pas se 

sentir jeunes. En effet, contrairement ˆ celles et ceux quÕils consid•rent comme partie intŽgrante de la 

jeunesse, ils ne se sentent pas insouciants et dŽclarent moins de pratiques juvŽniles. MalgrŽ cette forte 

pression ˆ faire un usage instrumental du travail po ur accŽder rapidement ˆ lÕautonomie, les attentes ˆ 

lÕŽgard de la dimension expressive du travail se maintiennent. 

Une place importante de la dimension expressive du travail  

Au-delˆ de lÕimportance de lÕindŽpendance Žconomique, le rapport au t ravail racontŽ par les Žtudiantáes 

sÕarticule principalement autour de la passion, de la recherche de libertŽ et dÕautonomie, du dŽsir de ne pas 

sÕenfermer dans une routine, du gožt pour lÕactivitŽ et de la construction dÕune Žthique professionnelle. Ces 

quatre aspects, complŽmentaires plut™t quÕopposŽs, renvoient tous ˆ la dimension expressive des attentes ˆ 

lÕŽgard du travail. Cette orientation tient sans doute au fait que les Žtudiantáes cherchent ˆ dŽvelopper dans le 

travail une forme dÕŽpanouissement dont ont ŽtŽ privŽs leurs parents. Cela rejoint le point soulignŽ par Loriol 

(2017) quant au souhait des jeunes issus des milieux populaires dÕŽchapper ˆ la subordination. Les jeunes 

rencontrŽs ont dŽveloppŽ une Žthique de lÕŽpanouissement qui sÕoppose ˆ celle du devoir . Cette dimension, 

gŽnŽralement prŽsente chez les cadres et professions intellectuelles supŽrieures ainsi que les indŽpendants, 

pour qui le travail fait est davantage constitutif de lÕidentitŽ (MŽda, 2010) , confirme la rupture avec les parents. 

Cette ruptu re va dans le sens dÕun effacement des spŽcificitŽs du rapport au travail de ces jeunes issus de 

milieux populaires par rapport ˆ dÕautres Žtudiant áes du supŽrieur.  

Le travail appara”t par exemple comme une activitŽ qui doit combler des intŽr•ts personnels , quelque 

chose qui Žl•ve, qui permet de se dŽvelopper.  

Ç Pour moi ce qui est le plus important, c'est quand on aime vraiment le travail que l'on va faire. Pour moi ce qui 
est le plus important, c'est de choisir quelque chose qui nous intŽresse vraiment, d e faire un travail que l'on 
aime. È (Laurent, 22 ans, 3e annŽe CPGE TSI, m•re sans activitŽ professionnelle, p•re ouvrier industrie agro -
alimentaire, E120.) 

Ç Ben aujourdÕhui je pense que cÕest quand m•me dÕaimer ce quÕon fait. Parce que des heures au bureau et pas 
aimer ce quÕon fait cÕest un peu dommage. Juste je pense que •a dŽpend de chacun. Y  a des gens qui arrivent ˆ se 
contenter de faire des choses sans vraiment les apprŽcier , mais pour moi je pense quÕil faut quÕil y ait quelque 
chose derri•re , quel que chose qui me pousse quoi, o• je me sens un peu ŽlevŽe quand je le fais, m•me si cÕest 
pas forcŽment... par exemple si jÕaimais la mŽtallurgie jÕen sais rien peut-•tre que jÕaimerais taper heu É diffŽrentes 
visions ! È (Marine, 19 ans, Žtudiante, L2 physique-chimie, p•re batelier ˆ l a retraite, m•re ouvri•re, E121.) 

Ces attentes en termes dÕŽpanouissement personnel sont Žtroitement liŽes ˆ la recherche dÕautonomie 

dans le travail, qui appara”t comme un point important.  
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Ç Pour moi un emploi idŽal, c'est d'•tre entrepreneur. Pour moi le meilleur emploi, cÕest de travailler pour soi -
m•me. C'est plus motivant. Cela me motive plus de travailler pour moi et de savoir que , tout le temps que je 
vais consacrer, les revenus seront enti•rement pour moi entre guille mets. È (Laurent, 22 ans, 3e annŽe CPGE TSI, 
m•re sans activitŽ professionnelle, p•re ouvrier industri e agro-alimentaire, E120.) 

Ç Euh je dirais la passion, une certaine libertŽ , je pense, de pas avoir un chef qui te crie dessus toutes les heures 
puis heuÉ et ben de lÕouverture dÕesprit ou au niveau de lÕinternational. È (Marine, 19 ans, Žtudiante, L2 physique-
chimie, p•re batelier ˆ la retr aite, m•re ouvri•re, E121.) 

La libertŽ et la passion ressortent avec beaucoup dÕacuitŽ dans les entretiens, en partic ulier des Žtudiantáes 

les plus engagŽ áes scolairement. Ces attentes vont de pair avec le refus dÕun encadrement Žtroit. 

LÕimportance du dŽveloppement dÕun intŽr•t personnel par le travail sÕaccompagne dÕune reprŽsentation 

plus sociale du travail, qui doit remplir une fonction dÕintŽgration.  

LÕimportance du lien et de lÕutilitŽ sociale, le travail comme intŽgration  ? 

LÕimportance dÕun travail intŽgrateur est surtout prŽsente pour les Žtudiant áes prŽparant des activitŽs 

professionnelles liŽes au travail sur a utrui, quÕil sÕagisse des mŽtiers de lÕŽducation ou de la santŽ. Les 

relations sociales au travail sont des ŽlŽments importants dans le discours des jeunes issus de ces fili•res. 

Pour ces derniers, la fonction dÕintŽgration sociale du travail, dont les enj eux ont ŽtŽ mis en avant par 

Michel Lallement, est primordiale (Lallement, 2007). Le travail doit ainsi rester pour eux un espace crŽateur 

de liens sociaux. Cette recherche de lien social appara”t dÕailleurs dans le secteur de la santŽ ou de 

lÕŽducation comme le premier facteur de motivation dans le choix du mŽtier visŽ.  

Ç Je nÕavais pas envie de finir... bah tout seul dans un laboratoire ou quoi que ce soit, un laboratoire de 
recherche donc heu, comment, vu que le mŽtier, enfin, le mŽtier mŽdical, la sant Ž, •a mÕa toujours intŽressŽ, 
plus le contact avec les gens, le relationnel, la technique... Et donc, •a alliait un peu tout •a... CÕest •a que jÕai 
choisi. È (Cyril, 23 ans, Žtudiant, 2e annŽe IFSI, pas de contact avec son p•re, m•re agent dÕexploitation dans sociŽtŽ 
de transport, E84.) 

En lien Žtroit avec leur intŽgration sociale, ce qui motive les jeunes dans la construction de leur parcours 

est la possibilitŽ de venir en aide ˆ des personnes au quotidien et de leur •tre utile.  

Ç Bah cÕest... Je ne saurai pas trop te dire, cÕest juste le contact des gens, enfin, tu sais faire en sorte que m•me 
quand •a ne va pas ou dans la vie, il y ait toujours quelquÕun pour essayer de les soigner au mieux, les 
accompagner au mieux... Surtout ceux qui sont... Tu sais, ceux qui sont seuls ou les personnes ‰gŽes qui sont 
plus de familles... Ce nÕest pas Žvident, quand tu es la seule personne quÕils peuvent voir dans la journŽe. CÕest 
•a que jÕai choisi È. (Cyril, 23 ans, Žtudiant, 2e annŽe IFSI, pas de contact avec son p•re, m•re agent dÕexploitation 
dans sociŽtŽ de transport, E84.) 

 Ç Bah dŽjˆ je pense que cÕest une bonne expŽrience euhÉ parce que •a permet dÕ•tre en contact avec des 
gensÉ puis on est plus trop en contact avec les gens aujourdÕhui. Apr•s, cÕest aussi bien  parce que •a a une 
dimension dÕaide quand m•me, je trouve que cÕest vachement gratifiant de pouvoir aider quelquÕun, de leÉ enfin 
de le faire rŽussir dans la mesure o• on peut y arriver, Ôfin o• la personne rŽussit vraiment sinon •a doit pas •tre 
tr•s gra tifiant. È (ChloŽ, 19 ans, Žtudiante, CPGE littŽraire, p•re technicien de maintenance, m•re assistante 
maternelle, E98.) 



INJEP NOTES & RAPPORTS/RAPPORT DÕƒTUDE 

! ! ! 46 

On retrouve donc ˆ la fois une Žthique du devoir, prŽsente dans les milieux ouvriers et une Žthique de 

lÕŽpanouissement, qui rattache ces jeunes en cours de mobilitŽ sociale ˆ ce que lÕon observe 

gŽnŽralement dans le rapport au travail des cadres et professions indŽpendantes (MŽda, 2010). Si ces 

caractŽristiques sont prŽgnantes dans les 19 entretiens analysŽs, ce rapport nÕest pas homog• ne, et les 

aspects singuliers de la socialisation vont renforcer telle ou telle dimension du rapport au travail, dans un 

contexte dÕindividualisation croissante dÕentrŽe sur le marchŽ du travail pour les jeunes issus de milieux 

populaires. Ë travers lÕanalyse du rapport au travail, on per•oit une illustration du constat Žtabli dans les 

travaux consacrŽs ˆ lÕanalyse des classes populaires (Sibl ot  et al., 2015). Ceux-ci soulignent en effet que 

lÕopposition entre Ç nous È et Ç eux È (Hoggart, 1981), est moins pertinent e aujourdÕhui, les catŽgories 

populaires aspirant de plus en plus ˆ faire Ç  comme È les classes moyennes, du fait notamment de la 

massification scolaire.  

2. Rapport au travail et socialisation singuli•re

Ce sont souvent des formes de socialisation m ultiples qui permettent de comprendre la construction, tout 

au long du parcours, dÕattentes spŽcifiques ˆ lÕŽgard du travail. Le lien social joue un r™le important dans la 

construction dÕattentes stables ˆ lÕŽgard de lÕactivitŽ professionnelle. La dimension expressive des attentes 

repose en grande partie sur la socialisation en tant quÕŽtudiant áe mais aussi sur dÕautres formes de 

socialisation. Enfin, les contraintes Žconomiques p•sent sur le rapport au travail et peuvent modifier la 

place prise par la dimension expressive du rapport au travail.  

Les liens sociaux et les rencontres comme fixateurs dÕattentes envers 
lÕactivitŽ professionnelle  

Les liens sociaux, aussi bien entre jeunes du m•me ‰ge quÕavec des personnes plus ‰gŽes autres que les 

parents, contri buent ˆ renforcer un projet au cours de la trajectoire. Ce faisant, les liens sociaux Žtablis avec 

des individus issus dÕautres milieux jouent un r™le important dans la fixation dÕattentes spŽcifiques ˆ lÕŽgard 

de lÕactivitŽ professionnelle. 

Ç JÕavais mon meilleur ami qui Žtait brillant. Il est toujours brillant dans ses Žtudes dÕailleurs. Depuis petit, il 
voulait faire avocat. Maintenant, cÕest ce quÕil prŽpare. JÕŽtais en bac pro et lui en 2de gŽnŽrale. Il y avait un peu 
un contraste entre nous. Par exemp le quand je faisais des fautes de fran•ais, il me corrigeait ˆ lÕoral ou ce genre 
de choses. Il me disait que je nÕŽtais pas assez ambitieux et que je pourrais faire plus. Au final, cela mÕa poussŽ. 
Je me suis dit  : ÒJe veux faire ingŽnieur. Je vais essaye r de passer par le parcours bac pro, BTS, prŽpa ATS et 
Žcole dÕingŽnieur.Ó Au final, jÕai eu un autre parcours qui va dÕautant mieux. CÕest comme cela que gr‰ce ˆ lui jÕai 
eu cette envie de devenir ingŽnieur.  È (Laurent, 22 ans, 3e annŽe CPGE TSI, m•re sans activitŽ professionnelle, p•re 
ouvrier industrie agro-aliment aire, E120.) 

Les relations Žtablies avec des professionnels du secteur dÕactivitŽ visŽ contribuent ˆ consolider un projet. 

CÕest le cas notamment dÕun Žtudiant qui entretient des relations ave c des enseignants, sachant quÕil 

souhaite lui -m•me se consacrer ˆ lÕenseignement universitaire en droit. 
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Ç Et aussi jÕai un carnet avec des contacts des gens que je connais, je suis toujours en contact avec des 
professeurs qui sont au pays avec qui je trav aille, ils me confient des , euh, ils me confient des travaux que 
jÕessaie de faire pour eux et que je renvoie. Je peux toujours commencer en tant quÕassistant ou chargŽ de TD 
m•me et avec le temps oui, je pense quÕil faut poursuivre sa vocation avec patien ce.  
Lorsque jÕŽtais encore Žtudiant au pays, je posais beaucoup de questions aux professeurs, je mÕintŽressais ˆ 
leurs cours, leurs parcours et cela mÕa permis de tisser des liens avec des professeurs, et depuis on est en 
contact avec eux, ils me donnent beaucoup de conseils, m•me quand je renvoie des travaux quÕils me 
demandent de faire, ils me font des remarques qui mÕaident ˆ mÕamŽliorer.  È (Jean, 28 ans, Žtudiant en M1 droit, 
p•re dŽcŽdŽ, m•re secrŽtaire ˆ la retraite, E77 .) 

De la m•me mani•re,  pour M arine, le projet de devenir ingŽnieur, est soutenu par sa participation ˆ un 

dispositif de mentorat dÕune association qui lÕa mise en relation avec un professionnel, lui- m•me ingŽnieur.  

Ç Par exemple quand jÕai commencŽ ˆ lui parler de mon projet dÕaller d ans une Žcole dÕingŽnieur il mÕa parlŽ 
dÕŽnormŽment de pistes de comment je peux faire, comment contacter les Žcoles et •tre proactif justement. Et 
donc il a dit que •a pouvait me valoir quand m•me des bons points.  È (Marine, 19 ans, L2 annŽe physique-chimie, 
p•re batelier ˆ la retraite, m•re ouvri•re, E121 .) 

Le projet dÕintŽgrer une Žcole dÕingŽnieur devient plus concret par le biais du retour dÕexpŽrience et de la 

dŽcouverte des diffŽrentes voies pour y parvenir. Ainsi la stabilitŽ du projet professionne l et , par lˆ  m•me , 

des attentes qui y sont associŽ es repose en partie sur les liens sociaux dŽveloppŽs en cours dÕŽtudes. La 

dimension expressive des attentes, mise en Žvidence dans la premi•re partie de notre contribution, se 

dŽveloppe ˆ lÕintersection de plusieurs espaces de socialisation.  

La dimension expressive des attentes  : une construction singuli•re ˆ 
lÕintersection de plusieurs espaces de socialisation  

Les Žtudiantáes rencontrŽáes entretiennent dans lÕensemble un rapport positif aux Žtudes, m•me si  le 

niveau de rŽussite validŽ par lÕinstitution varie selon les cas. Si une partie dÕentre eux a h‰te de se sentir 

utile et de mettre ˆ distance des savoirs purement scolaires, le statut dÕŽtudiant semble avoir grandement 

contribuŽ ˆ la formulation dÕatten tes expressives concernant leur future activitŽ professionnelle. La 

dimension expressive de leurs attentes peut •tre ainsi associŽe, de mani•re assez directe, ˆ leur statut 

dÕŽtudiants du supŽrieur, qui vient circonscrire les types dÕactivitŽ visŽs. Autrem ent dit, ˆ travers la 

dimension expressive de leurs attentes, les jeunes rencontrŽs rev•tent un attribut des dipl™mŽs du 

supŽrieur (MŽda, 2010). Ce lien Žtroit entre expŽrience des Žtudes et du travail est intŽriorisŽ tout au long 

du parcours.  

Ç Ben quand  je pense au travail je pense direct aux Žtudes en fait, parce quÕon nous a souvent dit, pour avoir un 
bon travail, il faut bien avoir des bons dipl™mes, Žtudier et tout.  È (Marine, 19 ans, Žtudiante en L2 de physique-
chimie, au sujet du travail dÕŽtŽ dans lÕusine de sa m•re, E121.) 

En outre, lÕimportance de choisir une voie Žpanouissante pour son activitŽ professionnelle est similaire ˆ ce 

qui sÕop•re dans le choix des Žtudes, qui elles aussi doivent satisfaire des gožts personnels.  

Ç CÕest comme les Žtudes, il faut choisir la fili•re qui nous plait parce que si •a ne nous pla”t pas, on ne va avoir 
aucune envie dÕŽtudier, on ne va avoir aucune envie dÕaller en cours, de rŽviser. Et je pense que cÕest comme •a 



INJEP NOTES & RAPPORTS/RAPPORT DÕƒTUDE 

! ! ! 48 

que marche la vie : ÒSi •a ne nous plait pas, • a ne servira ˆ rien. Ó Je pense vraiment, moi, cÕest comme •a que je 
choisis, que jÕai choisi mes emplois, que jÕai choisi mes fili•res, que jÕai choisi mes masters pour lÕannŽe 
prochaine. [É] LÕenseignement et le partage de savoirs, cÕest quelque chose qui me plait  È. (Alice, L3 sciences de 
lÕŽducation , p•re surveillant pŽnitencier, m•re as sistante maternelle, E127.) 

Au contraire, la pression ou lÕaspect routinier des t‰ches effectuŽes dans le cadre dÕun travail occupŽ en 

cours dÕŽtudes apparaissent comme des situations ˆ contourner. Ces expŽriences renforcent les attentes 

expressives associŽes au statut dÕŽtudiant. LorsquÕune Žtudiante Žvoque son expŽrience durant un stage 

o• elle sÕoccupait de lÕespace dŽcoration, du conseil au client et de la gestion du rayon, les aspects 

nŽgatifs ressortent clairement, soulignant le caract•re provisoire de ce travail. Celui -ci illustre le cas des 

Žtudiants du Ç p™le provisoire È (Pinto, 2014), qui regroupe des Žtudiants dont lÕactivitŽ rŽmunŽrŽe est 

ŽloignŽe des Žtudes s uivies, mais exercŽe de fa•on relativement dŽtachŽe et occasionnelle.   

Ç Ouais jÕai pas trop aimŽ, dŽjˆ faire une Žcole de commerce pour finir par gŽrer un rayon de grande surface , 
bof quoi , en plus , cÕŽtait loin de chez moi et jÕaimais pas ce que je faisais, cÕŽtait ennuyeux quoi. È (Anita, 20 ans, 
3e annŽe Žcole de commerce, p•re peintre en b‰timent, m•re en recherche dÕemploi, E80.) 

Les activitŽs dŽcrites comme des situations ˆ Žviter se caractŽrisent par un travail rŽpŽtitif et mentalement 

Žprouvant. Cela rŽv•le une opposition, en termes dÕattentes, par rapport ˆ dÕautres jeunes issus de milieux 

populaires. Julie CouronnŽ analyse notamment le cas dÕune jeune femme ˆ qui les t‰ches rŽpŽtitives ne 

font pas peur et pour qui lÕusine, per•ue comme allant de soi, appara”t au contraire comme un Ç gožt de 

nŽcessitŽ È (CouronnŽ, 2017). Ce contraste fait ressortir, par opposition, lÕexpŽrience de lÕascension sociale 

des jeunes rencontrŽs.  

Ç Et donc •a , cÕŽtait ma pire expŽrience et cÕest ˆ ce moment- lˆ quÕon comprend pourquoi on fait des Žtudes, 
pour pas finir au travail ˆ la chaine parce que cÕest vraiment euhÉ tu fais des t‰ches rŽpŽtitives et on te 
demande une cadence Žnorme dÕaller tr•s tr•s vite, de porter sans arr•t des bouteilles qui p•sent lourd et puis 
Ôfin en fait cÕest lˆ que tu te rends compte, enfin y a des femmes quÕŽtaient lˆ depuis des annŽes dans ce truc - lˆ 
et cÕestÉ en fait quand elles travaillent cÕest m•me plus des femmes, enfin cÕest des machines, elles 
rŽflŽchissent pas, elles font les mouvemen ts mŽcaniquement. Enfin,  je sais pas, elles sont totalement 
extŽrieures ˆ elles et pendant une semaine cÕŽtait tr•s tr•s dur m•me si, en fait , on nÕavait pas tant dÕheures de 
travail que •a dans la journŽe parce quÕonÉ enfin on commen•ait quand m•me ˆ six heures et demi e ou ˆ sept 
heures , mais on finissait ˆ quinze heures je crois. Donc cÕŽtait pas Žnorme en tant que travail , mais cÕŽtait 
tellement fatiguant et,  mentalement , cÕŽtait vraiment Žprouvant.È (Rachelle, 23 ans, Žtudiante en L3 dÕhistoire, 
p•re ar tisan, m•re secrŽtaire ˆ temps partiel, E99 .) 

Ç Donc faire les brochettes cÕŽtait juste un supplice  ! Faire •a toute la journŽe  ! Bon heureusement des fois je 
parlais avec mes voisins, •a faisait passer le temps.  È (Marine, 19 ans, Žtudiante en L2 de physique-chimie, au sujet 
du travail dÕŽtŽ dans lÕusine de sa m•re, E121.) 

Le stage Žtudiant, lorsquÕil sÕinscrit ˆ lÕopposŽ du Ç bon stage  È (Briant, Glaymann, 2013) peut jouer une 

fonction comparable ˆ celle dÕun emploi dans la construction, en nŽgatif, des attentes. Les conditions dÕun 

Ç bon stage È sont pour ces auteurs  : un contenu du travail Ç ni trop rŽduit ni trop substantiel  È, des t‰ches 

en Ç rapport avec la formation et le projet professionnel  È, un tutorat Ç effectif sur le terrain  È, un Ç acc•s 

large ˆ lÕinformation dans lÕorganisation È, un Ç encadrement pŽdagogique par lÕŽtablissement formateur È, 

une posture Ç dÕobservation et dÕapprentissage È pour les stagiaires. 
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Ç Je nÕai pas aimŽ aussi lÕaspect travailler sur le chantier, surtout lÕaspect rŽpŽtitif. CÕest-ˆ -dire quÕˆ chaque fois, 
on venait et on devait brancher des interrupteurs, brancher des prises. Tous les jours, cÕŽtait pareil. Du coup, 
cela ne mÕintŽressait pas. JÕŽtais plus intŽressŽ par le chef du chantier qui venait voir lÕavancement des travaux 
et les architectes qui venaient. JÕŽtais plus impressionnŽ par leur travail que par le travail auquel je me formais. 
Du coup, cÕest pour ces raisons que je nÕai pas aimŽ le stage. È (Laurent, 22 ans, 3e annŽe CPGE TSI, m•re sans 
activitŽ professionnelle, p•re ouvrier industr ie agro-alimentaire, E120.) 

Dans les entretiens analysŽs, les parents apparaissent comme un soutien dŽcisif au dŽveloppement de la 

dimension expressive du travail, en encourageant la poursuite dÕŽtude s. Ce soutien passe parfo is aussi par 

une place laissŽe aux pratiques culturelles durant lÕenfance. La dimension expressive des attentes ˆ lÕŽgard 

de lÕactivitŽ professionnelle se construit Žgalement dans la singularitŽ des formes de socialisation. Le 

travail comme lieu dÕexercice  dÕune passion, par exemple, semble se construire ˆ lÕintersection de plusieurs 

espaces de socialisation. Dans le contexte scolaire, la dŽcouverte dÕorientations diffŽrentes de celles 

connues dans la sph•re familiale ou le soutien dÕunáe enseignantáe contr ibue ˆ modifier les reprŽsentations 

ˆ lÕŽgard de lÕactivitŽ professionnelle envisagŽe. Les expŽriences vŽcues durant lÕenfance apparaissent 

comme des facteurs de dŽveloppement de la curiositŽ et de lÕautonomie, qui semblent Žgalement 

influencer la construc tion du rapport au travail, dans des milieux populaires o• on lÕattend moins 

(Bergonnier -Dupuy, 2005). LÕexpŽrience de travail durant lÕenfance ou lÕadolescence semble elle aussi 

renforcer la dimension expressive de leurs attentes. Par exemple, les souveni rs du travail peuvent dŽfinir 

positivement les attentes expressives.  

Ç JÕai un membre de ma famille qui est p•cheur. Je viens de me rappeler. Des fois, jÕallais p•cher avec lui. CÕest 
une p•che un peu traditionnelle. Ce ne sont pas de tr•s gros bateaux. C e ne sont pas des chalutiers. CÕest un 
travail assez particulier parce que lÕon dormait ˆ la belle Žtoile. CÕŽtait assez bien. Pour moi, cÕŽtait un travail o• il 
nÕŽtait pas contraint. Il avait ses propres jours de travail et il gagnait quand m•me un salai re correct (entre 2 000 
et 2 700). Je lÕaimais bien son travail. CÕŽtait un peu de lÕentrepreneuriat parce quÕil Žtait ˆ son compte. Il devait 
juste payer des charges ˆ lÕŽtat. Je trouvais que cÕŽtait un bon travail. È (Laurent, 22 ans, 3e annŽe CPGE TSI, m•re 
sans activitŽ professionnelle, p•re ouvrier industrie agro -alimentaire, E120.) 

La construction de la dimension expressive des attentes se construit ainsi ˆ travers une socialisation 

multiple. Si solides soient -elles, ces attentes restent conditionnŽe s aux conditions financi•res des 

Žtudiantáes. Les contraintes Žconomiques quÕils connaissent peuvent en effet altŽrer la place de la 

dimension expressive dans leur rapport au travail.  

Les conditions financi•res, point de bascule entre Žthique de 
lÕŽpanouissement et du devoir  

Les Žtudiantáes rencontrŽáes sont nombreuxáses ˆ cumuler bourse et travail Žtudiant ou pr•t Žtudiant pour 

financer leurs Žtudes. M•me si onze dÕentre eux sont aidŽs financi•rement par au moins un de leurs 

parents, lÕurgence de lÕacc•s  ̂lÕautonomie est prŽsente dans bon nombre des entretiens. Cette autonomie 

est importante, on lÕa vu, pour permettre la dŽcohabitation, pour sÕŽlever socialement, voire pour pouvoir 

aider financi•rement ses parents.  



INJEP NOTES & RAPPORTS/RAPPORT DÕƒTUDE 

! ! ! 50 

Ç Euh, je ne sais pas, en tout cas, je lÕesp•re puisque je me donne les moyens pour, apr•s mes parents mÕont 
aussi donnŽ la chance de rŽussir dans ma vie, ils mÕencouragent, ils me soutiennent, ils me poussent vraiment ˆ 
ce que je donne vraiment justeme nt le meilleur de moi -m•me pour É rŽussir et puis jÕaimerais les rendre fiers et 
puis leur rendre tout ce quÕils mÕont donnŽ, leur apporter un petit peu de sou tien, de bonheur et puis, on verra 
donc oui jÕesp•re avoir une meilleure situation que la leur et puis pouvoir me dŽbrouiller dans la vie sans  avoir ˆ 
galŽrer  entre guillemets financi•rement et puis pouvoir les aider  ! È (Maeva, 20 ans, Žtudiante, 2e annŽe BTS 
Žconomie sociale et familiale, m•re agent de prod uction, p•re non mentionnŽ, E85.) 

Les conditions matŽrielles objectives des Žtudiantáes  maintiennent, en sourdine, les considŽrations dÕordre 

utilitaire et la recherche dÕune autonomie financi•re rapide. Cet aspect financier reprend le dessus, 

ponctuellement, notamment dans le cas particulier du recours au pr•t Žtudiant. D•s lors, la dimensi on 

instrumentale prend davantage de place dans le rapport au travail.  

Ç Bah, lÕemprunt se termine ˆ la fin de mes Žtudes, donc lˆ la fin de lÕannŽe puisque je suis en master 2. Donc, 
d•s la rentrŽe prochaine, je crois que d•s janvier 2019, les pr•ts vont commencer ˆ se rembourser. Je suis parti 
de lÕhypoth•se que dÕici lˆ jÕaurai un travail fixe. Mais de toute mani•re, •a sera le cas. Je sais dÕavance que dans 
le meilleur des cas, jÕaurai mon CAPES et dans le pire des cas, quoi quÕil arrive, puisque je sais que je travaillerai 
je serai capable. Par contre le truc, cÕest que justement, cÕest que si jamais je nÕai pas mon CAPES, je serai obligŽ 
de trouver un autre travail. Au dŽbut, je dŽmarre dans lÕusine. Je sais quÕils me prendront dÕoffice, mais je nÕen 
ferai pas •a toute ma vie. Donc, justement, cÕest apr•s Òquel travail je fais  ?Ó Finalement, •a reste assez risquŽ. Je 
mÕaper•ois que je nÕai plus trop le droit ˆ lÕerreur. Je suis ˆ un stade o• si je nÕai pas mon CAPES, •a va devenir 
compliquŽ. Ou alors, i l va falloir faire un choix entre faire un travail que je nÕaime pas spŽcialement toute ma vie 
ou alors repartir un peuÉ Voilˆ, de toute fa•on, je sais que je rŽussirai le CAPES.  È (Lo•c, Žtudiant, M2 MEEF EPS, 
p•re opŽrateur monteur, m•re secrŽtaire de  notaire, E132.) 

Le cas de lÕun des deux Žtudiants ayant contractŽ un pr•t pour financer ses Žtudes est particuli•rement 

intŽressant. En effet, m•me si le travail visŽ est le mŽtier dÕenseignant du secondaire, auquel il attache de 

lÕimportance, il envisage un second scŽnario. Dans le cas o• il ne rŽussirait pas au CAPES, les conditions 

financi•res reprendraient le dessus. D•s lors, lÕusine est mentionnŽe comme une bouŽe de sŽcuritŽ 

provisoire. La dimension expressive appara”t ainsi conditionnŽe ˆ la rŽussite rapide dans un contexte 

financier particulier, qui rappelle les caractŽristiques Žconomiques du milieu dÕorigine.  

LÕentrŽe appliquŽe ici au sujet dÕenqu•tes collectives  sur le rapport au travail, qui concerne des jeunes 

croisant certaines caractŽristiques sociales et scolaires, permet dÕinterroger la spŽcificitŽ du rapport au 

travail des Žtudiant.es issus de milieux populaires.  

Il en ressort un rapport au travail protŽiforme, traversŽ par des considŽrations antagonistes, liŽes sans 

doute au double statut dÕŽtudiant áes du supŽrieur et de jeunes issus de milieux populaires. Les jeunes 

rencontrŽs attendent ˆ la fois de leur future activitŽ une dimension expressive, une sŽcuritŽ Žconomique, 

la construction de liens sociaux et la contribution ˆ lÕutilitŽ sociale.  Si leur expŽrience prŽsente de fortes 

spŽcificitŽs, leurs attentes, qui font une large part ˆ la dimension expressive du travail, ne semblent pas 

tr•s diffŽrentes de celles dÕŽtudiant áes plus favorisŽs. Cette hypoth•se pourrait •tre creusŽe ˆ lÕaide dÕune  

analyse comparative incluant des Žtudiants aux profils sociaux plus favorisŽs.  

En outre, lÕanalyse de la socialisation multiple de ces jeunes au positionnement singulier permet de 

souligner les mŽcanismes de construction de leurs attentes envers lÕactivi tŽ professionnelle. Le statut 
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dÕŽtudiant renforce la dimension expressive des attentes, associŽes ˆ un certain type de professions, 

relativement ŽlevŽes dans la stratification sociale. Des expŽriences ˆ la marge du statut social et du 

parcours scolaire, te lles que les liens tissŽs avec des individus issus dÕautres milieux, viennent Žgalement 

renforcer la dimension expressive des attentes. NŽanmoins, la dimension instrumentale du travail est bien 

prŽsente. LÕŽthique du devoir nÕest jamais loin de reprendre le dessus, au grŽ de lÕŽvolution des conditions 

de financement de leurs Žtudes.  

LÕexpŽrience du travail en cours dÕŽtudes, la socialisation familiale et les liens sociaux ˆ lÕextŽrieur de la 

famille semblent ainsi fa•onner les attentes de mani•re singuli•re , renfor•ant la variŽtŽ du rapport au 

travail et sans doute des formes dÕindividualisation de ce rapport au travail. Cette individualisation 

tendancielle rappelle les dynamiques mises en avant dans les travaux consacrŽs aux jeunes issus de 

milieux populair es (Beaud, Mauger, 2017). 

La comprŽhension de ces attentes et de leur construction est importante, notamment pour analyser par la 

suite lÕentrŽe sur le marchŽ du travail. Moins rŽgulŽes par des logiques collectives et peu intŽgrŽes aux 

politiques publiques  dÕaccompagnement ˆ lÕinsertion professionnelle, celles -ci pourraient •tre inŽgalement 

satisfaites. Le risque encouru pour ces jeunes est d•s lors lÕinterruption du parcours de mobilitŽ sociale 

commencŽ et espŽrŽ. Ces pistes dÕanalyse pourraient ainsi nour rir la rŽflexion sur les politiques publiques 

dÕaccompagnement des jeunes Žtudiant áes issuáes de milieux populaires vers lÕautonomie.  
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TABLEAU 1. CARACTƒRISTIQUES SOCIALES ET SCOLAIRES DES ƒTUDIANTáES POUR LES 19 ENTRETIENS 

SƒLECTIONNƒS* 

No PrŽnom  Sexe Age Parcours scolaire  Situation actuelle  Sources de 
revenu s 

ScolaritŽ  
Profession du 
p•re 

ScolaritŽ  
Profession de la 
m•re  

E77 Jean M 28 
Bac comptable  
M1 Droit public  

ƒtudiant M1 droit , agent 
polyvalent dans un 
restaurant traditionnel  

APL, aide 
ponctuelle de  sa 
m•re, emploi 
Žtudiant  
18 h par semaine 

P•re dŽcŽdŽ  SecrŽtaire/en retraite  

E80 Anita F 20 
Bac STMG, Žcole de 
commerce, bachelor 
BBA, 3e annŽe 

ƒtudiante Žcole de 
commerce 3 e annŽe 
Stage rŽmunŽrŽ  

Stage rŽmunŽrŽ 
+ bourse CROUS

CAP/peintre 
en b‰timent 

En recherche 
d'emploi, sans 
dipl™me, s'est 
occupŽe d'enfants  

E85 Maeva F 20 

Bac STSS, BTS ESF 
(Žconomie sociale 
familiale), souhaite 
se rŽorienter  

ƒtudiante 2 e annŽe BTS 
ESF, Travaille pdt les 
vacances scolaires  

Bourse CROUS + 
APL + aides 
parentales  

n.d Agent de production 
en CDI 

E84 Cyril H 23 

Bac, Licence de 
biologie puis institut 
de formation en 
soins infirmiers, 2e 
annŽe 

ƒtudiant 2 e annŽe IFSI, 
stage en milieu 
hospitalier  

Bourse CROUS, 
aides parentales  

Ne sait pas, 
ne l'a pas vu 
depuis des 
annŽes 

Agent d'exploitation 
dans une bo”te de 
transport  

E87 Sarah F 19 
Bac 
L2 droit  

ƒtudiante en L2, Travaille 
ˆ la Ç Compagnie des 
trains È pendant les 
vacances scolaires  

Bourse CROUS + 
emploi Žtudiant  Espace vert  

Sans 
dipl™me/secrŽtaire 
au dŽpartement de 
gŽnie mŽcan ique  

E97 Aline F 22/23  

Bac STMG mention 
bien, L1 Žconomie , 
redoublement puis 
IUT marketing, 
vente, RH 

ƒtudiante en IUT vente, 
Travaille tous les we 
chez Ç Fruits et 
lŽgumes  È, h™tesse de 
caisse et nettoyage en 
CDI 

APL + aide de sa 
m•re  

Inconnu  

Agent du Tr Žsor 
public  

E98 ChloŽ F 19 

Bac gŽnŽral  
Kh‰gne, prŽpa 
littŽraire 2•me 
annŽe 

ƒtudiante CPGE 2e 
annŽe, Baby sitting 
occasionnel, a t ravaillŽ 
pdt les vacances de No‘l  
chez Ç Parfumerie È, 
donne des cours 
particuliers de 
philosophie et littŽrature  

Bourse CROUS, 
emploi Žtudiant 
occasionnel + 
APL + aides 
parentales  

Technicien de 
maintenance  

Sans dipl™me, 
assistante maternelle  

E99 Rachelle  F 23 

Bac gŽnŽral ES, 
mention TB  
L3 Histoire, n'a pas 
eu le concours pour 
•tre Žducatrice 
spŽcialisŽe 

ƒtudiante en L3 histoire 
Travaille dans un musŽe 
en CDD (accueil, guide et 
surveillance)  

Salaire + bourse 
CROUS 

Equivalent 
d'un bac 
pro/artisan ˆ 
son compte  

CAP couture/femme 
au foyer puis travaille 
ˆ temps partiel pour 
son mari en tant que 
secrŽtaire 

E100 Rony H 21 

ScolarisŽ en internat, 
Bac techno STI2D 
BTS, prŽpa 
scientifique, 
alternant en Žcole 
d'ingŽnieur  

ƒtudiant en 1re annŽe 
dÕŽcole dÕingŽnieur, en 
alternance,  
Travaille dans un bureau 
de contr™le de la 
construction  

Salaire 
Gardien de 
prison  

Bac/Žducatrice 
spŽ/vi ent de passer 
directrice  
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E103 Emilie F 19 

Bac techno ST2C 
mention bien, 2eme 
annŽe Institut de 
formation en soins 
infirmiers (IFSI) 

ƒtudiante en 2 e annŽe 
dÕIFSI 
A travaillŽ en intŽrim 
dans le conditionnement  

Aides parentales 
ponctuelles  

Travaille dans 
la soudure et 
la mŽcanique  

Travaille en tant 
qu'intŽrimaire dans le 
conditionnement  

E105 Lara F 20 

Bac gŽnŽral ES 
mention AB, prŽpa 
orthophoniste + L1 
AES 

ƒtudiante L1 AES 
Emploi Žtudiant ˆ la 
Ç LÕŽlastique en bac È 
CDD 

Emploi Žtudiant, 
pension 
alimentaire, 
bourse CROUS, 
aide de sa m•re, 
pr•t bancaire  

BEP 
ma•onnerie, 
travaille chez 
PSA en tant 
qu'ouvrier  

Agent catŽgorie C, 
travaille dans les 
marchŽs publics  

E107 Ernestine F 18 
BEP sanitaire et social, 
Bac pro ASSP, IFSI en 
tant qu'aide -soignante  

ƒudiante en IFSI, 1re 
annŽe, fili•re dipl™me 
dÕEtat dÕaide-soignant  

Aides parentales, 
bourse CROUS n.d

CAP 
coiffure/coiffeuse  

E118 Julie F 22 

Bac gŽnŽral littŽraire + 
L1 lettres modernes 
redoublŽe + L2 EFEC 
Sciences de 
l'Žducation, en L3 
EFEC option 
recherche (Bac+3) 

ƒtudiante L3 EFEC 
Emplois 
saisonniers l'ŽtŽ, 
aide de son p•re  

Agriculteur  n.d./DŽcŽdŽe

E120 Laurent H 22 

Bac pro 
Žlectrotechnique + 1 
annŽe BTS non 
validŽe, en 3e annŽe 
de prŽpa TSI (CPGE) 

ƒtudiant 3 e annŽe CPGE 
TSI 

Bourse CROUS, 
Bourse de 
l'entreprise d e 
son mentor, a 
occupŽ plusieurs 
emplois 
Žtudiants, argent 
de sa m•re 

NSP/Travaille 
dans une 
industrie de 
produits 
laitiers  

CAP ou BEP/Ne 
Travaille pas - Loue 
des logements - 
Avant : secrŽtaire - 
Avait un food truck  

E121 Marine F 19 

Bac gŽnŽral mention 
tr•s bien, en 2e annŽe 
de Licence physique -
chimie 

ƒtudiante L2 Physique -
chimie 

Bourse au mŽrite 
+ argent de ses 
parents  

Batelier ˆ la 
retraite  

Arr•t en 3e + Žtudes 
de couture non 
terminŽes/Ouvri•re 
dans une usine de 
poulets  

E126 Emilie F 21 Bac S, STAPS ƒtudiante L3 STAPS Bourse CROUS 

P•re sans 
dipl™me dans 
le b‰timent, 
chauffeur 
livreur 

M•re sans dipl™me, 
nounou depuis 
toujours 

E127 Alice F 20 
Bac L, licence 
sciences de 
lÕŽducation 

ƒtudiante L3 sciences de 
l'Žducation EFEC 

Surveillant 
pŽnitencier  

M•re ass istante 
maternelle (ancienne 
secrŽtaire mŽdicale)  

E131 AurŽlie F 24 
Bac S, M2 MEEF, 
prŽparation du 
CAPEPS 

ƒtudiante M2 MEEF EPS, 
en prŽparation du 
CAPEPS 

Aide parentale  Garagiste 

SecrŽtaire dans un 
garage automobile 
(apr•s avoir ŽtŽ 
vigneronne), ses 
paren ts ne travaillent 
pas dans le m•me 
garage  

E132 Loic M 26 

Bac S puis BTS en 
management, puis 
STAPS L2 APA 
bascule en 
entrainement puis en 
Žducation  

ƒtudiante M2 MEEF EPS, 
en prŽparation du 
CAPEPS (obtenu depuis) 

Boursier jusquÕˆ 
son arrivŽe en L3, 
aide des  parents, 
deux pr•ts de 
5 000 euros 
depuis la L3 

OpŽrateur 
monteur (non 
titulaire du 
bac) 

SecrŽtaire de notaire 
(titulaire dÕun bac 
Ç secrŽtariat 
administration ou 
quelque -chose 
comme •a È) 

* 12 entretiens ont ŽtŽ rŽalisŽs par l'Žquipe de Reims (de E77 ˆ  E107) et 7 entretiens par l'Žquipe de l'IREDU (de E118 ˆ E132).
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Chapitre 4. LÕempreinte du genre  
sur les rapports des jeunes au travail  

Christine GuŽgnard et Lo•c Szerdahelyi, IREDU, centre associŽ au CEREQ de Dijon, 
universitŽ Bourgogne Franche-ComtŽ  

En France comme ˆ lÕŽtranger, les recherches dŽvoilent une division du travail, une sŽgrŽgation des emplois 

et des inŽgalitŽs persistantes entre les femmes et les hommes (Maruani, 2000, 2005, 2013, 2018). Au -delˆ de 

la centralitŽ du travail dans le syst•m e de production des inŽgalitŽs socio -sexuŽes, les Žtudes rendent 

compte de fronti•res mouvantes, o• les dichotomies traditionnelles entre le travail et la famille, les sph•res 

publique et privŽe, les sph•res professionnelle et domestique sont tiraillŽes, r epensŽes et largement 

dŽpassŽes (Bock, 2010 ; Bidet-Mordrel et al., 2016). La fŽconditŽ du lien entre travail et genre ne peut donc 

•tre ignorŽe. Si les analyses se renouvellent au fil des transformations mondiales du travail et de la circulation 

des idŽes dans les sciences sociales (Laufer  et al., 2003 ; Achin, Marry, 2018), les jeunes semblent oubliŽáes 

dans les rŽcents travaux ou considŽrŽáes comme une variable statistique parmi dÕautres. Rares sont les 

rŽflexions qui consid•rent qualitativement le tript yque jeunes / genre / travail . 

La question des rapports des jeunes au travail et de lÕempreinte du genre sur leurs reprŽsentations du monde 

professionnel appara”t pourtant heuristique pour approfondir une lecture sexuŽe du monde social. Depuis le 

dŽbut des ann Žes 2000, un mouvement de convergence sÕobserve sous lÕeffet conjoint dÕun rapprochement 

des destinŽes scolaires et dÕun contexte Žconomique changeant, o• lÕamŽlioration de la situation des jeunes 

femmes sur le marchŽ du travail se double dÕune dŽgradation  de celle des jeunes hommes (CouppiŽ,  ƒpiphane, 

2018). Mais ce mouvement demeure inachevŽ. AujourdÕhui encore, filles et gar•ons nÕacc•dent pas aux m•mes 

savoirs et ne suivent pas les m•mes fili•res dÕŽtudes, malgrŽ une plus grande mixitŽ des formations  ; jeunes 

femmes et jeunes hommes nÕexercent pas les m•mes mŽtiers et ne valorisent pas leur dipl™me de la m•me 

fa•on, en dŽpit dÕun rapprochement des profils dÕactivitŽ  ; les hausses salariales ont ŽtŽ ces derni•res annŽes 

plus importantes pour les femmes, m ais les Žcarts de salaire subsistent en leur dŽfaveur quel que soit le niveau 

de dipl™me (Mosconi, 2014 ; Laufer et al.,, 2014 ; CouppiŽ, ƒpiphane, 2018). 

Dans ce contexte, les rapports au travail constituent des clŽs pour comprendre la place des femmes et  des 

hommes dans la sociŽtŽ. Ils peuvent dŽsigner les finalitŽs, crit•res, conditions et perceptions qui attirent les 

individus vers le travail, les maintiennent dans les emplois ou les incitent ˆ l es refuser (Longo, 2011 ; MŽda, 

Vendramin, 2013 ; Gaviria, MŽlo, 2018). Les rapports au travail sont aussi ˆ situer dans la durŽe des parcours, 

en lien avec la socialisation professionnelle (Dubar, 1991), les valeurs et dispositions acquises au rythme 

des expŽriences vŽcues (Truong, 2015). De fait, les notions de  Ç rapport au travail  È et de Ç jeunesse  È sont 

multidimensionnelles, subjectives, tiraillŽes entre expŽriences et reprŽsentations positives ou nŽgatives. La 

littŽrature conduit effectivement ˆ analyser Ç  des È rapports au travail ainsi que Ç  des È jeunesses avec des 

variations en fonction des contextes, des politiques publiques et des parcours (Van de Velde, 2008  ; Longo, 

2011, 2016, 2018 ; Loriol, 2017). 
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Par-delˆ le pluralisme mŽthodologique requis pour apprŽhender la plasticitŽ d u travail (Albert  et al., 2017), 

la voix des jeunes a jusquÕˆ prŽsent ŽtŽ peu explorŽe (Loriol, 2017). Cet article sÕinfiltre dans cet espace vide 

en sÕintŽressant ˆ lÕempreinte du genre sur les rapports des jeunes au travail  : comment se positionnent les 

jeunes vis -ˆ -vis de lÕemploi idŽal, de la possibilitŽ dÕ•tre heureux / heureuse/  au travail ou de refuser un 

emploi  ? Sur la base dÕentretiens menŽs aupr•s de jeunes de moins de 30 ans, aux expŽriences et parcours 

diffŽrents, nous mettons en lumi•re des reprŽsentations du monde prof essionnel qui distinguent ou 

rapprochent, en soi et de mani•re comparative, les jeunes femmes des jeunes hommes. Au -delˆ de 

perceptions en apparence homog•nes se glissent des socialisations diffŽrenciŽes selon le sexe ainsi que 

des projections genrŽes sur lÕavenir, qui modulent et (dŽs)accordent leurs rapports au travail. .  

ENCADRƒ MƒTHODOLOGIQUE 

ImpulsŽe par lÕINJEP, une enqu•te a ŽtŽ menŽe en 2018 aupr•s de jeunes de moins de 30 ans afin dÕapprŽhender 
leurs rapports au travail. Il sÕagissait dÕapprŽhender leurs reprŽsentations avec une mise en perspective de la place 
du travail dans leurs parcours et, aussi, les possibles tensions en lien avec leurs expŽriences vŽcues et leurs projets 
dÕavenir. Notre approche repose sur la thŽorie des reprŽsentations sociales o• Ç toute rŽalitŽ est reprŽsentŽe, 
per•ue, cÕest-̂ -dire appropriŽe par un individu, reconstruite dans son univers symbolique, intŽgrŽe dans son syst•me 
de valeurs È (Abric, 1994, p. 36). La dŽmarche qualitative et inductive adoptŽe dans cet article ne vise pas la 
gŽnŽralisation, mais permet de dŽcrire la rŽalitŽ sociale ˆ partir du point de vue des jeunes. 

Nous avons repŽrŽ, parmi les 136 entretiens menŽs avec lÕINJEP et dÕautres laboratoires de recherche, les jeunes 
qui ont prŽcisŽment rŽpondu ˆ trois questions : Ç Quel est pour toi lÕemploi idŽal ? È ; Ç Peux-tu citer trois ŽlŽments 
importants pour •tre heureux/heureuse au travail ? È ; Ç Peux-tu citer trois ŽlŽments pour refuser un emploi ? È Ces 
questions prŽsentaient une dimension genrŽe incontournable pour notre analyse. En effet, si Ç les mŽtiers nÕont pas 
de sexe È, leurs reprŽsentations restent encore sexuŽes. Les rŽponses sur lÕemploi idŽal pouvaient d•s lors Žclairer 
cette possible tension. Les questions relatives aux ŽlŽments de satisfaction ou de refus dÕun emploi paraissaient 
aussi pertinentes pour approcher les possibles diffŽrences sexuŽes quant aux perspectives et contraintes familiales, 
sociales ou professionnelles. Autant dÕhypoth•ses initialement posŽes dans le but dÕapprŽhender lÕemprise du genre 
sur les rapports des jeunes au travail. 

Notre corpus comprend 55 femmes et 41 hommes, ‰gŽ!es de 23,5 ans en moyenne sans Žcart sexuŽ. CÕest une 
population relativement privilŽgiŽe quant aux dipl™mes et situations au moment de lÕenqu•te. En effet, 30 % ont un 
baccalaurŽat, 62 % un dipl™me du supŽrieur et seulement 7 % un dipl™me infŽrieur au baccalaurŽat (CAP, BEP). 
Pr•s de 60 % des jeunes ont un emploi, 18 % suivent des Žtudes supŽrieures, plusieurs sont en apprentissage ou 
contrat de professionnalisation (10 %), dÕautres en service civique (6 %) ou au ch™mage (5 %). DÕorigines sociales 
variŽes, pr•s du tiers des jeunes ont un p•re ouvrier et 19 % un p•re cadre, plus de la moitiŽ une m•re employŽe et 
14 % une m•re cadre. Quant aux responsabilitŽs familiales, 6 femmes et 3 hommes sont parents. Cette population se 
positionne plut™t au dŽbut des trajectoires dans le monde du travail et si certain!es poursuivent des Žtudes 
supŽrieures, elles/ils poss•dent dŽjˆ des expŽriences dÕactivitŽ professionnelle. Si 24 jeunes exercent une profession 
intermŽdiaire, les autres se rŽpartissent ainsi : 17 employŽ!es, 10 ouvrier!es, 4 cadres et 3 femmes ˆ leur compte. 

Les paroles et rŽflexions des jeunes sont reproduites avec des prŽnoms fictifs afin de prŽserver leur anonymat. 
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1. La mŽlodie du mŽtier ˆ travers le prisme du genre

Le monde professionnel, par -delˆ les dŽfinitions juridiques du travail et de lÕemploi, est un lieu dÕexpression 

de multiples reprŽsentations soc iales (LabbŽ, 2013 ; Demazi•re , Zune, 2018). Pour les jeunes enqu•tŽáes, 

lÕemploi idŽal est per•u selon deux grandes dimensions positives qui se croisent et se compl•tent. La 

premi•re dimension, sociale et instrumentale, dŽcrit les conditions dÕemploi structurŽes autour de liens 

relationnels, dÕhoraires personnalisables et dÕun salaire attractif. Les enqu•tŽáes sans distinction sexuŽe 

rŽp•tent une mŽlodie du mŽtier qui ordonne  : en premier, Ç une bonne entente  È, une Ç bonne ambiance  È, 

une Ç cohŽsion È avec Ç les coll•gues bienveillants  È, les Ç supŽrieurs hiŽrarchiques  È ; puis des Ç horaires 

amŽnageables  È, Ç convenables  È ou Ç flexibles  È ; accompagnŽs si possible dÕÇ un tr•s bon salaire  È. 

La deuxi•me dimension, symbolique et expressive, interroge la valeur centrale du travail : lÕemploi idŽal 

valori se lÕÇ Žpanouissement  È, le sentiment de bien- •tre, le fait dÕÇ aimer son travail  È, le Ç plaisir  È voire la 

Ç passion È, avec des perspectives de Ç  crŽativitŽ È, dÕÇ utilitŽ  È, dÕÇ autonomie  È et de Ç reconnaissance  È. 

Cet intŽr•t intrins•que semble davan tage accentuŽ dans les propos des jeunes femmes (le tiers pour le 

quart de jeunes hommes). Cette diffŽrenciation sexuŽe nÕa cependant rien dÕŽvident. En effet, les 

dimensions, sociale et instrumentale dÕun c™tŽ, symbolique et expressive de lÕautre, apparaissent 

imbriquŽes, tant lÕambiance au travail ou un bon salaire peuvent participer au plaisir de rŽaliser des t‰chesÉ 

ce qui est exprimŽ aussi bien par les unes et les autres.  

Signe de la pluralitŽ des rapports au travail, des jeunes caractŽrisent lÕemploi idŽal par un mŽtier ou une 

profession 1, souvent dans la lignŽe de leurs Žtudes ou en relation avec leur qualification ou leur emploi 

actuel (professeure des Žcoles, professeur de sport, infirmi•re, chirurgienne, journaliste sportif, 

infographiste, professe ure documentaliste, Žducateur spŽcialisŽÉ) mais pas toujours (conducteur de bus, 

sportif professionnel, chanteuse, ˆ son compte, chef, rentier, police portuaire, testeur de litÉ) , ce qui 

interroge lÕŽventail des imaginaires sociaux en fonction des expŽrien ces vŽcues. En somme, les jeunes 

avancent diverses dŽfinitions de lÕemploi idŽal, dont celle du mŽtier qui souligne la dimension identitaire du 

travail (LabbŽ, 2013). DÕailleurs, plusieurs dŽfendent la puissance du Ç mŽtier passion  È, vŽcu ou espŽrŽ, 

notam ment les jeunes insŽrŽáes dans le monde sportif ou le monde de lÕŽducation.  

Ç Pour moi cÕest prof dÕEPS, parce que cÕest ce que jÕai toujours eu envie de faire, cÕest ce qui me pla”t, cÕest ce 
qui me passionne, voilˆ !  È (AurŽlie, 24 ans, Žtudiante en master MEEF, E131.) 

Ç Journaliste sportif, cÕest une passion, cÕest •a ! Et cÕest aussi je ne me vois pas faire autre chose plus tard. JÕai la 
passion du sport, jÕai la passion du journalisme. È (Pierre, 22 ans, en service civique, dipl™mŽ dÕune licence, E124.) 

 Ç Le mien oui pour moi cÕest vraiment le mŽtier, le mŽtier idŽal. Tu te l•ves le matin et m•me en tant quÕadulte 
tu peux garder ton ‰me dÕenfant avec les enfants en chantant, en faisant la cuisine avec eux. Tu gardes ton ‰me 
dÕenfant avecÉ avec des petits. È (Camille, 26 ans, animatrice en cr•che, bacheli•re dipl™mŽe du CAP petite 
enfance, E49.) 

Ç Le travail que jÕexerce actuellement je pense quÕil est quasiment idŽal parce que je fais pratiquement les 
horaires que je veux [É] je peux vraiment agencer me s journŽes comme je le veux en termes de t‰ches, lÕemploi 
idŽal pour moi cÕest un emploi qui nÕest pas monot‰che, cÕest un emploi o• tu fais plein de choses diffŽrentes 

1 
Les jeunes mix ent facilement les termes Ç travail  È, Ç emploi  È, Ç mŽtier  È ou Ç profession  È.  
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du coup cÕest •a en fait la description je lÕai en fait lˆ actuellement donc cÕest top . È (Martin, 23 ans, technicien, 
dipl™mŽ dÕune licence professionnelle, E61.) 

Au sein du monde Žducatif, le cas du professorat des Žcoles, majoritairement investi par des femmes 

(DEPP, 2017), est rŽvŽlateur dÕune empreinte du genre invisible dans les discours mais perceptible dans les 

parcours. Le profil dÕEmma, ‰gŽe de 26 ans (E136), professeure des Žcoles depuis trois ans, rŽv•le le poids 

des socialisations diffŽrenciŽes selon le sexe et la subjectivitŽ genrŽe de lÕemploi idŽalisŽ. NŽe de parents 

enseigna nts, Emma a Ç toujours ŽtŽ une tr•s bonne Žl•ve scolairement au coll•ge et au lycŽe  È. Apr•s 

lÕobtention ˆ 17 ans dÕun baccalaurŽat scientifique Ç haut la main, avec la mention bien  È, elle sÕoriente 

dÕabord en mŽdecine. LÕexpŽrience est un Žchec. Consciente de la Ç graduation des mŽtiers  È, Emma 

renouvelle son inscription avec lÕespoir dÕintŽgrer une Žcole de kinŽ. Or, le nombre limitŽ de places et son 

classement ne lui permettent pas de concrŽtiser ce projet. Elle dŽcide alors de sÕorienter en biologie, a fin 

de ne pas perdre une annŽe. Au moment de la poursuite dÕŽtudes en master, elle choisit le professorat des 

Žcoles sur la base du mod•le professionnel parental et dÕun lointain r•ve de devenir ma”tresse  : Ç Il y a le 

stŽrŽotype ÔÔtoutes les filles veulent •tre ma”tresseÕÕ, moi aussi je lÕai eu, je suis passŽe par lˆ. È Si le 

professorat reprŽsente ˆ ses yeux un emploi idŽal, son exercice requiert lÕacceptation de certaines 

contraintes socioprofessionnelles, parmi lesquelles le dŽvouement aux enfants sÕopp ose ˆ une faible 

attractivitŽ en termes de rŽmunŽration  : 

Ç Pour moi, je pense que cÕest mon mŽtier idŽal. Je ne le conseillerais pas ˆ nÕimporte qui. [É] CÕest usant de faire 
classe, dÕ•tre au contact des enfants. CÕest la patience, il faut aimer transmet tre. Il faut aimer prŽparer 
45 minutes tous les matins, avant de corriger entre midi et deux, corriger le soir jusquÕˆ 19  h, prŽparer le soir en 
rentrant la journŽe du lendemain, bosser minimum 10 heures par week- end, bosser facilement un tiers des 
vacances scolaires, surtout en dŽbut de carri•re. Je suis en dŽbut de carri•re. Il faut sÕinvestirÉ  È (E136.) 

Investie dans son activitŽ professionnelle, Emma accorde au travail une place Ç  tr•s importante dans le sens 

des prioritŽs parce qu Õ[elle nÕa] pas de famille, [elle nÕa] pas dÕenfant È. La projection sur lÕavenir sonne ici 

comme un rappel ˆ lÕordre du genre, o• le travail invisible liŽ aux t‰ches domestiques et maternelles revient 

traditionnellement aux femmes (Kergoat, 2000  ; Krinsky, Simonet, 2012). Cette perspective, loin dÕ•tre 

exprimŽe spontanŽment par les jeunes hommes, est aussi avancŽe par AurŽlia, ‰gŽe de 22 ans et Žtudiante 

en 3e annŽe de mŽdecine (E111). Pour elle, lÕemploi idŽalisŽ sÕinscrit dans un milieu dit Ç masculin  È, celui de 

chirurgien (Zolesio, 2012). ƒvoquant ses projets dans le monde de la chirurgie, AurŽlia, dont la m•re est 

femme de mŽnage apr•s avoir arr•tŽ de travailler plusieurs annŽes pour sÕoccuper de ses enfants, lŽgitime 

un futur emploi en cabinet ou ˆ lÕh™pital au regard de la conciliation souhaitŽe avec une vie de famille  : 

 Ç Moi, ce serait faire de la chirurgie [É]. Et si possible avoir son propre cabinet ou •tre dans un h™pital o• je peux 
plut™t •tre flexible. CÕest-ˆ -dire commencer ˆ une certaine heure, arr•ter ˆ une cer taine heure et du coup •tre lˆ 
pour ma famille et mes enfants. Ce serait •a lÕidŽal. Ë un moment, je voulais vraiment pouvoir travailler ˆ lÕŽtranger, 
cÕest-ˆ -dire par exemple, aller au Japon. Si cÕŽtait possible, jÕaurais dit ÔÔpourquoi pasÕÕ, pas spŽcialement y vivre, 
mais au moins travailler pendant une pŽriode. Donc, le mŽtier idŽal, ce serait •a, avoir son propre cabinet et 
pouvoir faire des missions ˆ lÕŽtranger ou du bŽnŽvolat. Donc, au tout dŽbut, pouvoir voyager dans le monde en 
faisant par exemple  MŽdecins sans fronti•res  ou travailler au Japon, environ cinq ans et ensuite pouvoir rester en 
France, ˆ un endroit posŽ o• jÕaurais des heures rŽguli•res et •tre avec ma famille.  È (E111.) 
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Comme Emma, AurŽlia prŽsente un parcours scolaire de rŽussite. Ayant toujours fait partie Ç des premiers  È, 

elle obtient un baccalaurŽat scientifique avec mention tr•s bien en France dÕoutre -mer, puis sÕinstalle en 

mŽtropole d•s sa premi•re annŽe dÕŽtudes supŽrieures. Le mot travail Žvoque pour elle une valeur forte  : 

Ç Un don personnel. CÕest donner une part de soi  È. AurŽlia est issue dÕune famille nombreuse, ayant deux 

petits fr•res et une sÏur a”nŽe Žtudiante avec qui elle vit, tout en Žtant soutenue dans son projet par ses 

parents ŽloignŽs de son lieu de rŽsidence  : son p•re nŽ en Afrique est expert -comptable ˆ lÕŽtranger, sa m•re 

nŽe dans les Outre -mer vit actuellement au Royaume- Uni. Si la sph•re familiale rev•t de lÕimportance ˆ ses 

yeux, elle se situe aussi au carrefour de compromis et dÕadaptations avec la sph• re professionnelle  :  

Ç Moi, je suis tr•s c™tŽ famille, je me demande donc si la chirurgie ne va pas poser de probl•mes. En m•me 
temps, je ne me vois pas abandonner ce que je fais. Donc, apr•s, je dis quÕil faut faire des choix [É] jÕaurais aimŽ 
avoir une grande famille, mais je me dis que •a ne sera peut -•tre pas pareil, •a ne sera pas comme ce que je 
souhaite ou que je souhaitais au dŽpart . È 

 Ë lÕimage des jeunes chirurgiennes aujourdÕhui, AurŽlia expose une posture de compromis dans laquelle 

sont redŽf inis les r™les familiaux au regard des ambitions professionnelles et personnelles (Bercot, 2015).  

Ë travers les rŽcits des jeunes se glissent ainsi des projections genrŽes sur lÕavenir, plus souvent exprimŽes 

par les femmes et passŽes sous silence par les hommes, malgrŽ une mŽlodie professionnelle en 

apparence homog•ne au dŽpart.  

2. Au-delˆ du relationnel, les contraintes de
lÕindŽpendance Ç fŽminine  È

Le travail est couramment prŽsentŽ comme une composante du bonheur. Au- delˆ du sens commun, la 

maxime Ç travailler pour •tre heureux  È doit pourtant •tre dŽconstruite (Baudelot, Gollac, 2003). Chez les 

jeunes qui constituent notre population dÕenqu•te, le premier ŽlŽment identifiŽ pour •tre 

heureuse/heureux  au travail regroupe les aspects relationnels, lÕÇ ambiance  È, Ç une bonne entente dans 

lÕŽquipe È, de Ç bonnes relations  È ou Ç contacts  È avec les coll•gues, la hiŽrarchie, les usagers (clients, 

enfants, maladesÉ). La qualitŽ de lÕambiance de travail, les liens sociaux sont plŽbiscitŽs par les femmes 

comme par  les hommes (voir  graphique 1). Cette premi•re inclination exprimŽe telle une ritournelle, de 

fa•on homog•ne par les jeunes quels que soient leur situation et dipl™me, peut Žtonner. Il reste que Ç  les 

contacts humains  È sont rŽguli•rement nommŽs comme la p remi•re source de bonheur au travail 

(Baudelot , Gollac, 2003 ; MŽda, 2010).  

Ë titre dÕillustration, Halima, 21 ans, bacheli•re en attente de reprise dÕŽtude et caissi•re le week- end, 

donne trois crit•res  : Ç Aimer les gens avec qui on travaille, ce quÕon fait et un bon salaire  È (E117). De 

m•me, Vincent, 21 ans, dipl™mŽ de CAP et intŽrimaire, indique  : Ç De bonnes relations avec les coll•gues 

de travail,  aimer son travail tout simplement,  avoir de lÕargent È (E70). Plusieurs jeunes Žvoquent aussi 

lÕattrait des activitŽs, du poste ou des missions, la passion ou le plaisir, en lien avec la reconnaissance, 

lÕŽpanouissement, la sŽrŽnitŽ, lÕindŽpendance, quand dÕautres parlent du salaire. 
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GRAPHIQUE 1. PREMIER ƒLƒMENT CITƒ POUR æTRE HEUREUX/ HEUREUSE AU TRAVAIL2 

Les jeunes ont ainsi une perception commune ou tr•s proche quant aux ŽlŽments importants pour •tre 

heureuse/heureux au travail. Pour autant, la conciliation entre travail et vie de famille se dŽvoile davantage 

dans les propos de femmes ˆ la recherche de l eur indŽpendance. Par exemple, Laurie, ˆ son compte, 

attachŽe aux conditions de satisfaction frŽquemment avancŽes (ambiance, t‰che, rŽmunŽration), orchestre 

sa journŽe type de la fa•on suivante  : 

Ç Je cours toute la journŽe [rire]. Non alors, le matin je m e l•ve, je prŽpare mes enfants et les porte ˆ lÕŽcole. 
Ensuite quand je rentre ˆ mon bureau, je check e mes mails et mes appels. Je rŽponds aux mails et fais des 
relances. Je fais quelques devis. Il mÕarrive parfois dÕaller sur le chantier pour aider mon p• re. Je fais Žgalement 
tous les papiers au sein de la chambre des mŽtiers, etc. Je tiens aussi un groupe dÕartisans donc il faut aussi 
gŽrer •a, car on est plusieurs. Je vais voir les fournisseurs pour faire des contrats avec eux. JÕessaye aussi de 
trouver des partenaires. Ë 16 h, je vais chercher mes enfants ˆ lÕŽcole. Je mÕen occupe et une fois quÕils sont 
couchŽs, je retourne ˆ mon bureau pour rŽpondre aux mails et continuer ˆ faire mes devis . È (E16)  

LÕimbrication des temps, professionnel et familial, se retrouve chez cette jeune femme qui, ˆ 23 ans, 

Ç ouvre [s]a propre entreprise È et affirme  : Ç M•me mon fils de 6 ans me le dit, je nÕarrive pas ˆ faire la 

coupure entre vie privŽe et vie professionnelle . È Laurie vit en couple (mari couvreur) avec ses deux 

enfants. Elle est lÕa”nŽe de trois sÏurs encore Žtudiantes , son p•re est couvreur et sa m•re au foyer. D•s le 

dŽbut de lÕentretien, elle dŽcrit ainsi son emploi actuel ˆ la t•te dÕune entreprise du b‰timent  : 

Ç AujourdÕhui, il faut savoir que je suis ˆ mon compte, que jÕai ouvert il y a quatre ans une entreprise dans le 
b‰timent, dans le domaine de la couverture, que je g•re de A ˆ Z avec lÕaide de mon papa qui est, lui, le 
contrema”tre de cette entreprise [É] . Mes horaires, sinc•rement, je nÕen ai pas, car quand on est ˆ son compte et 
que lÕon a envie dÕy arriver, on crache dans ses mains et •a mÕarrive de travailler non-stop m•me le week -end. È  

Selon Laurie, Ç le dŽclic  È sÕest rŽalisŽ au moment du licenciement Žconomique de son p•re, affirmant sa 

volontŽ de prendre un nouveau dŽpart. Cette bifurcation mobilise diffŽrentes dimensions temporelle, 

biographique et identitaire (Vial, 2017). Son poste de commerciale dans une bo”te tŽlŽphonique ne lui 

2 
Les rŽponses sont codŽes sur la base de la frŽquence des mots et reprŽsentŽes sous la forme de nuages .  
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plaisant plus (ambiance insupportable, stress, horaires , salaire), Laurie demande une rupture 

conventionnelle pour construire son projet Ç et rŽaliser le r•ve de [s]on papa, cÕest-ˆ -dire, ouvrir sa propre 

entreprise  È. Laurie mise sur les trente -huit annŽes dÕexpŽrience de son p•re couvreur et sur sa propre 

Ç ma”trise de lÕinformatique, compatibilitŽ, gestion  È gr‰ce ˆ ses Žtudes (BEP comptabilitŽ, baccalaurŽat 

sciences et technologies de la gestion et BTS en alternance comme assistante de direction au sein de 

lÕoffice de tourisme). Elle apprŽcie le fait de tra vailler en autogestion  :  

Ç Mon bureau se situe dans ma maison. Donc cÕest beaucoup plus facile et mieux. Ensuite je dirais, ce qui est 
cool cÕest de ne pas avoir de hiŽrarchie et donc de travailler en famille et ensuite je dirais de gŽrer sa journŽe et 
ses rendez -vous comme je le souhaite . È 

Valorisant une organisation qui lui permet dÕarticuler vie professionnelle et familiale, Žtant prŽsente pour 

ses enfants tout Ç en gŽrant le travail le soir apr•s leur coucher  È, Laurie soul•ve aussi les aspects 

envahissants de sa profession , contraires ˆ lÕapparente flexibilitŽ du travail indŽpendant, dont les 

consŽquences en termes dÕinŽgalitŽs de genre sont plus pesantes pour les femmes que pour les hommes 

(Landour, 2019). Laurie explique que la coupure est difficil e, notamment le week -end : Ç Trop souvent 

plongŽe dans le travail, sans faire de coupure, avoir le tŽlŽphone qui sonne tout le temps . È Ë travers ses 

paroles transpara”t la valse des temps sociaux entre vie professionnelle et vie personnelle dŽclinŽes au 

Ç fŽminin  ÈÉ o•, par-delˆ les stŽrŽotypes, elle tient le r™le principal.  

La question des investissements professionnels et personnels est aussi une dimension centrale chez Sara 

pour qui le mot travail Žvoque Ç  lÕindŽpendance, lÕargentÉ voilˆ, savoir sÕoccuper de soi, gŽrer un foyer, 

etc. È (E122). D•s le dŽbut de lÕentretien, cette jeune femme aborde la question du foyer compte tenu de 

son histoire et de son hŽritage social. En effet, Sara, 19 ans, nŽe en France au milieu dÕune fratrie de cinq 

filles et deux  gar•ons, habite chez ses parents originaires dÕAfrique (son p•re vend des appartements, sa 

m•re est femme de mŽnage), venus en France pour que Ç leurs enfants apprennent un bon mŽtier  È. 

Apr•s un Žchec lors de sa premi•re tentative, Sara obtient un baccalaurŽat professionnel accueil -relation -

client -usager tout en Žtant caissi•re ˆ temps partiel. Depuis quelques mois, elle est en service civique ˆ la 

mission locale pour appuyer sa candidature comme Žducatrice spŽcialisŽe. Sara vient dÕ•tre re•ue ˆ ce 

concou rs, ce qui explique que lÕemploi idŽal est ˆ ses yeux de Ç travailler avec les enfants ou les 

personnes handicapŽes ou les immigrŽáes  È. 

Pour Sara, la place du travail est Ç  primordiale  È, signe dÕindŽpendance sociale et moyen dÕautonomie 

financi•re. Mais elle se trouve tiraillŽe entre deux cultures et deux valeurs (travail et famille) qui 

constituent son identitŽ : 

Ç Je dirais que cÕest primordial parce quÕon a besoin de travailler pour subvenir ˆ nos besoins. Apr•s, cÕest vrai 
que moi dans ma culture, et dans ma religion, la place du travail dans notre vie doit •tre secondaire. On devrait 
plus gŽrer notre foyer, quand on est mariŽ je te parle. [É] cÕest notre mari qui va chercher lÕargent, travailler, etc. 
Mais, apr•s, de comment jÕai ŽtŽ ŽduquŽe de commen t jÕai grandi, jÕai toujours ŽtŽ indŽpendante. Enfin, je ne me 
verrais pas rester chez moi, ˆ mÕoccuper que de mes enfants. [É] JÕai quand m•me fait des Žtudes etc. Donc, si 
ce nÕest pas pour les mettre ˆ profit, je trouve •a un peu dommage.  È  

Ces deux pr ofils refl•tent une Žmancipation Ç  fŽminine  È incertaine, avec des obstacles ˆ surmonter pour 

perdurer dans une activitŽ professionnelle. La premi•re barri•re est liŽe ˆ la prioritŽ accordŽe au r™le de m•re, 
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poids de la tradition chez Sara. La deuxi•me por te sur la nŽgociation des temps de travail, visible 

professionnellement et invisible familialement, condition du maintien dans un emploi indŽpendant chez Laurie.  

3. Derri•re la complainte du salaire, la recherche dÕun e
conciliation famille/travail ?

ætre heureux/heureuse au travail ne peut se comprendre quÕen comparaison des conditions qui pourraient 

conduire ˆ refuser un emploi. Chez les jeunes enqu•tŽáes, la rŽmunŽration constitue le premier motif de 

refus dÕun emploi, pour les femmes comme pour les hommes, quels que soient leur dipl™me et situation 

(voir graphique 2). RŽsultat peu surprenant au regard dÕautres enqu•tes qui mettent en avant le salaire 

comme crit•re clŽ pour choisir ou changer dÕemploi chez les jeunes (Longo, 2011) ou la rŽmunŽration 

comme pri ncipal motif dÕinsatisfaction che z les salariŽáes (Garner et al., 2005). En diffŽrenciant lÕanalyse 

selon le sexe, la place du salaire sÕimpose nettement chez les jeunes hommes, qui Žvoquent ensuite les 

horaires, ˆ lÕinstar de Jacques, 22 ans, en service civique titulaire des CAP boulanger et p‰tissier (E123) qui 

rejette le fait d ÕÇ •tre mal payŽ, de tr•s mauvais horaires È. Pour les jeunes femmes, le salaire demeure le 

premier motif citŽ, puis viennent de fa•on assez ŽquilibrŽe la distance, les relations  avec les coll•gues et le 

patron, les horaires ou les temps de travail, comme  Estelle, 22 ans, vendeuse dipl™mŽe de BTS, qui 

Žnum•re : Ç Une mauvaise entente entre les ŽquipiersÉ Et puis travailler pour rien du tout, faire des horaires 

de dingue pour gagner ˆ peine. La distance peut •tre tr•s dure aussi  È (E73). DÕautres jeunes ajoutent le 

manque dÕintŽr•t pour les t‰ches, la non-conformitŽ du poste en rŽfŽrence ˆ lÕŽthique ou leurs valeurs, ˆ 

leurs aspirations ou qualifications, sans diffŽrenciation sexuŽe.  

GRAPHIQUE 2. PREMIER ƒLƒMENT CITƒ POUR REFUSER UN EMPLOI 

Au premier abord, les principaux motifs exprimŽs pour repousser un emploi ne distinguent pas 

explicitement les jeunes de notre corpus. Pourtant, les jeunes femmes les associent plus spontanŽment ˆ 

la famille ou aux enfants, notamment lorsque la profession impacte la vie personnelle et privŽe. Le rŽcit de 

Louise, 24 ans, sans enfant, demi -cheffe de rang dans un h™tel -restaurant Ç grand, prestigieux, rŽputŽ È en 

tŽmoigne (E52). Venant dÕune famille modeste (p•re non  dipl™mŽ formateur de dockers, m•re dipl™mŽe de 



POUR UNE APPROCHE PLURIELLE DU RAPPORT AU TRAVAIL 

! ! ! 63 

BEP secrŽtariat invalide), Louise dŽfinit son parcours scolaire comme Ç  un peu chaotique È. NÕaimant pas 

lÕŽcole, elle sÕoriente vers lÕapprentissage dans lÕh™tellerie-restauration, valide un C AP Ç haut la main  È puis 

un baccalaurŽat professionnel deux ans plus tard en restant dans le m•me h™tel, lieu de son premier 

stage. Louise souligne les aspects positifs de son travail, Ç le contact client, la bonne humeur, apprendre 

toujours plus  È, mais aussi le tempo des horaires, la vie en dŽcalŽ, les contraintes sociales et les 

souffrances physiques  :  

Ç CÕest quand m•me ŽnormŽment de travail, ton corps en p‰tit, parce que forcement tÕas mal aux pieds, tÕas mal 
aux jambes, tÕas mal aux Žpaules, tÕas mal aux poignets, ˆ force de porter des assiettes, ŽnormŽment dÕassiettes 
tous les jours, des verres, puis on a des escaliers donc bon •a joue sur ton physique, •a joue sur ton mental, ton 
moral donc forcŽment quand des fois tu te dis ÔÔouais je suis payŽe tant pour tout •aÕÕ [É] en tout jÕai deux heures de 
route par jour et des fois cÕest un peu prenant, mais •a a ŽtŽ mon choix, je savais comment •a se passait . È (E52.) 

Les cadences de lÕh™tellerie-restauration ont de telles rŽpercussions sur sa vie personne lle quÕil lui est 

difficile dÕenvisager Ç une vraie vie de famille  È, le travail occupe la plus grande place  :  

Ç CÕest beaucoup plus de la moitiŽ de ma vie, cÕest le travail avant tout et apr•s la vie personnelle. JÕai pas 
beaucoup de temps, cÕest vraimen t le travail qui prend toute la place. Je dors travail, je mange travail, je pense 
travail. Je suis tout le temps au travail quoi. JÕai un jour de repos , je suis contente . È 

Louise se pose la question de faire ce mŽtier toute sa vie  : 

Ç CÕest le seul mŽtier que je connaisse, je ne me vois pas faire autre chose pour lÕinstant, apr•s forcŽment 
quand jÕaurai des enfants ou vraiment une vraie vie de famille peut -•tre que lˆ je ferai une reconversion 
professionnelle , mais pour lÕinstant je suis bien dans mon mŽtier et •a mÕapporte quand m•me beaucoup . È  

Louise se projette dŽjˆ dans lÕimpossibilitŽ de mener de front Ç  une vraie vie de famille  È et une carri•re 

professionnelle dans ce secteur. Le genre influence ainsi la mani•re dÕŽtablir des prioritŽs, notamme nt la 

sph•re privŽe pour les femmes, cependant une volontŽ dÕaccorder plus de temps ˆ leur famille et leurs 

enfants appara”t dans les discours de quelques jeunes hommes.  

Il en est ainsi de Pierrick, 26 ans, p•re de deux enfants. Alors que la distance et le  salaire sont 

classiquement les deux raisons exprimŽes pour refuser un emploi, sa position se dŽmarque de celle 

majoritaire chez les jeunes hommes dans cette enqu•te. Pierrick est lÕun des seuls ˆ mettre en avant ses 

responsabilitŽs familiales, teintŽes dÕune vision paternaliste quant aux ressources financi•res nŽcessaires 

pour subvenir aux besoins du foyer, selon le mod•le du male breadwinner  (Bereni et al., 2008). Pour lui, Ç la 

proximitŽ du boulot, enfin du centre de travail par exemple, une trop faible rŽmunŽration pour subvenir ˆ 

[s]es besoins familiaux  È (E44) constituent deux motifs de refus dÕemploi. Dipl™mŽ de BTS apr•s un

baccalaurŽat professionnel, Pierrick est Žlectricien (p•re magasinier, m•re comptable) embauchŽ dans

lÕentreprise o• il a fait son dernier stage, avec le projet de Ç devenir le patron de cette entreprise È. Son

idŽal professionnel implique Ç  un emploi o• les heures peuvent •tre assez flexibles pour pouvoir gŽrer sa

famille, une assez bonne rŽmunŽration et surtout, une bonne entente  entre coll•gues  È. Sa famille occup e

une place essentielle dans ses propos, il explique avoir pris des jours de congŽs quand ses enfants Žtaient

malades. Si la place du travail est ˆ ses yeux importante, il ne souhaite pas se Ç dŽdier enti•rement ˆ c e

travail non plus  È.
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Quant ˆ LŽo, 26 ans, salariŽ en alternance de BTS et joueur de foot passionnŽ, lÕabsence dÕopportunitŽ 

dans le domaine du sport lÕa finalement contraint ˆ se reconvertir dans les assurances, apr•s dix ans en 

club. D•s lors, la place du tra vail dans sa vie devient secondaire  : Ç Je travaille pour subvenir ˆ mes 

besoins. Au dŽpart, je travaillais par plaisir  È en tant quÕŽducateur sportif (E116). La naissance de son fils, un 

an plus t™t, fait reculer encore cette place, car Ç  quand on a un fi ls, on ne voit plus la vie pareil  È : 

Ç Je fais passer la famille en premier, apr•s cÕest le foot et apr•s cÕest le travail. Moi je pars du principe quÕil faut 
profiter de la vie. Mettre mes prioritŽs en avant tout en ayant dans un coin de la t•te que le t ravail est important 
pour lÕavenir, pour plus tard ou pour le moment prŽsent. Mais sinon, cÕest secondaire. Si on me proposait un 
travail dans lequel il faut faire 60 heures dans la semaine avec un super salaire , etc., je vais refuser parce que 
mon but cÕest de profiter de mon fils, de le voir grandir . È (LŽo, salariŽ en alternance de BTS, E116.) 

M•me si certains p•res souhaitent sÕinvestir davantage dans les responsabilitŽs familiales (Chatot, 2016), le 

projet ou le fait dÕavoir des enfants diminuant lÕimportance attachŽe au travail est davantage relevŽ dans 

les discours spontanŽs des femmes. Derri•re les motifs de refus dÕun emploi ou les freins comme le tempo 

des horaires ou la distance, se profilent les contraintes temporelles relevant de lÕarticulation entre le travail 

et la famille, exprimŽes aussi par quelques jeunes domiciliŽáes chez leurs parents et sans enfant. Ainsi, 

Laura, 23 ans, assistante dÕŽducation (E27) avec un dipl™me dÕassistante mŽdico-sociale expli que  :  

Ç Dans les ŽlŽments qui me ferai ent refuser un emploi , je dirais surtout les horaires inadaptŽs ˆ la situation 
familiale [É] ensuite une rŽmunŽration insuffisante qui ne me permettrait pas de subvenir ˆ mes besoins, un 
SMIC cÕest dŽjˆ peu alors imagine en dessousÉ È. (E27.) 

De m•me, Raphael, bachelier de 21 ans, dipl™mŽ dÕun brevet professionnel de la jeunesse, de lÕŽducation 
populaire et du sport ( BPJEPS) et Žducateur sportif (E45) avance  : 

 Ç Pour moi les trois ŽlŽments qui me feraient refuser un emploi sont le fait de donner des t‰ches  ne 
correspondant pas du tout avec le domaine de compŽtence que jÕai, ensuite et sžrement le plus important, si 
les horaires ou la distance de lÕemploi sont inadaptŽs ˆ ma situation familiale et/ou personnelle et enfin une 
rŽmunŽration insuffisante par rap port au travail effectuŽ . È (E45.) 

Ç La contrainte et, en m•me temps, le plaisir ˆ travailler 
et •tre utile ˆ la sociŽtŽ È 

Ces paroles exprimŽes par Ad•le, 28 ans, professeure des Žcoles stagiaire en master MEEF (E130), sont 

reprises ˆ titre de conclusion illustrant ainsi ce que le travail reprŽsente aux yeux des jeunes interrogŽáes . 

En dŽfinitive , la plupart ne remettent pas en question, ni dans leur vie actuelle ni dans leur vie future, la 

centralitŽ dÕun travail utile, attractif, cadencŽ par des contrain tes tout en Žtant source de plaisir. Ë travers 

les mots des jeunes, la ritournelle relationnelle du mŽtier ne bat sa pleine mesure quÕˆ lÕaune de la 

complainte du salaire, avec toutefois des diffŽrences sexuŽes au regard des temporalitŽs. Si les jeunes 

fem mes et jeunes hommes prŽsentent une vision commune ou tr•s proche de lÕemploi idŽal, des 

conditions de satisfaction au travail et des crit•res de refus dÕun emploi, lÕempreinte du genre, souvent 

invisible dans leurs reprŽsentations, scande les parcours env isagŽs dans la durŽe. De la formation ˆ 
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lÕemploi, les perspectives ou contraintes socioprofessionnelles ne se conjuguent toujours pas de la m•me 

mani•re au Ç  fŽminin  È et au Ç masculin  È. 

En rŽponse aux trois questions ciblŽes, peu de jeunes Žvoquent spontanŽment la vie familiale actuelle et 

future, mais les femmes sont plus nombreuses ˆ le faire (8 femmes pour 4 hommes). Chez dÕautres jeunes, 

des indices sur leurs rapports au travail, leur vie personnelle et/ou familiale sont parfois ŽvoquŽs au fil des 

ent retiens. Il est vrai que lÕenqu•te se rŽalise plut™t au dŽbut des parcours dans la vie active pour 

certaináes, quand dÕautres sont toujours en Žtudes. Or, les diffŽrences entre les sexes se construisent, 

sÕagr•gent et se renforcent au fil des trajectoires (Daune-Richard, 1992) en particulier avec lÕarrivŽe des 

enfants dont le poids p•se sur les jeunes femmes, m•me si des changements sensibles sont perceptibles 

du c™tŽ des jeunes hommes. Autant de signes genrŽs qui marquent les propos des jeunes et qui sont ˆ 

dŽcouvrir, explorer et nuancer dans leurs rŽcits de vie ainsi que leurs projets, ˆ suivreÉ 
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Chapitre 5. Rapports et Žmotions au travail 
des jeunes  : esquisse  dÕune typo logie  

Sandra Gaviria, UMR IDEES, universitŽ Le Havre Normandie et David MŽlo, LLSETI, 
universitŽ de Savoie 

LÕobjectif de ce chapitre est de comprendre le rapport subjectif au travail en sÕappuyant sur une sociologie 

des Žmotions (Jeantet, 2018). Nous analyserons le sentiment de bien -•tre (Loriol, 2000 1), dŽclarŽ ou non, 

selon les expŽri ences nourries parfois par les reprŽsentations, les conditions matŽrielles et relationnelles 

ainsi que le sentiment de satisfaction (Davoine, 2006).  

Nous procŽderons ˆ cette analyse ˆ partir du sentiment plus ou moins positif que les jeunes ressentent  vis-ˆ -vis 

du travail. Comment celui -ci se construit -il ? Quelles sont les conditions matŽrielles et/ou relationnelles qui y 

contribuent  ? Dans quels cas de figure des mauvaises conditions de travail sont -elles considŽrŽes comme 

supportables ou non ?  

Notre tra vail interroge les rapports et les Žmotions des jeunes au travail. La notion dÕŽmotion telle que nous 

la manions dans ce texte renvoie ˆ son sens inclusif  : Ç Nous utilisons la notion dÕŽmotions dans une 

acception large, incluant les sentiments et les affects, qui renvoie au registre du ressenti, du "vŽcu", de 

lÕŽprouvŽ, du corps et de ses manifestations  È (Fortino et al., 2015).  

LÕanalyse des entretiens montre que le rapport des jeunes au travail se construit au fur et ˆ mesure des 

expŽriences  : par exemp le, les jeunes apprennent ˆ dŽtecter ce quÕils supportent ou alors ce quÕils aiment et 

essaient par la suite dÕŽviter ce quÕils ne supportent pas ou ce quÕils nÕaiment pas. Il est ainsi sujet ˆ 

modifications dans le temps (Longo, 2018). Le rapport des jeun es au travail se forme Žgalement ˆ travers le 

prisme des souvenirs familiaux relatifs au rapport au travail des parents ou des grands -parents. DÕautres 

ŽlŽments entrent Žgalement en compte, notamment la situation personnelle (avoir une famille, des enfants ), 

le dipl™me, le genre ou lÕ‰ge.  

Nous concentrerons notre attention sur une esquisse de typologie qui nous permet de mieux comprendre 

et saisir les rapports des jeunes au travail. Trois axes composent cette typologie, qui renvoient ˆ trois 

dimensions distinctes de mani•re classique (Paugam, 2000  ; MŽda, Vendramin, 2013). En premier lieu, le 

rapport au travail des jeunes ŽtudiŽs engage des dimensions instrumentales et matŽrielles au sens large, 

qui tiennent au contrat de travail, aux horaires, au salaire, ˆ la distance domicile/travail, aux opportunitŽs 

de carri•re, etc. Ici, le travail met en balance des contributions et des rŽtributions et renvoie au th•me de 

lÕexploitation lorsque le dŽsŽquilibre appara”t trop bŽant. En second lieu, le rapport au travail  recouvre des 

dimensions sociales. Sur ce versant, les discours des jeunes Žvoquent la hiŽrarchie, les coll•gues, les 

clients, etc., cÕest-ˆ -dire lÕensemble des relations humaines qui tissent le quotidien du travail. Enfin, le vŽcu 

du travail est constituŽ  de dimensions symboliques et expressives, qui tiennent ˆ la possibilitŽ ou non de 

1
 Marc Loriol sÕintŽresse depuis plus de vingt ans maintenant au mal -•tre au travail sous ses diffŽrents Žtats.  
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se rŽaliser dans son travail ou le risque de faire lÕobjet de formes dÕaliŽnation, via lÕimportance des 

responsabilitŽs confiŽes ou de lÕautonomie octroyŽe par lÕemployeur, ou la pŽnibilitŽ ou encore lÕintŽr•t 

intrins•que du travail. Or, ces trois dimensions du rapport au travail ne font pas nŽcessairement syst•me 

dans lÕexpŽrience des jeunes rencontrŽs, donnant souvent naissance ˆ des contrastes et tensions dans 

leurs discou rs et jugements.  

Nous pouvons ainsi distinguer quatre types de rapports au travail classŽs par ordre Ç  dŽcroissant  È, dÕune 

apprŽciation globale plus positive ˆ une apprŽciation globale plus nŽgative. Dans lÕensemble, les rapports au 

travail des jeunes hom mes et femmes rencontrŽs se teintent dÕune coloration plut™t positive. A contrario , les 

rapports tr•s nŽgatifs au travail demeurent plus rares. Il semble en effet que les personnes concernŽes, dans 

la mesure de leurs possibilitŽs dÕaction en ce sens, tente nt dÕŽviter ou de quitter tr•s rapidement les 

environnements de travail les plus dŽgradŽs. De lˆ vient sans doute quÕils soient peu finalement ˆ formuler 

une apprŽciation globale plus nŽgative. Nous prŽsenterons successivement ces quatre figures : les 

Ç insŽrŽs È, qui dŽclarent se sentir globalement bien au travail  ; les Ç coureurs de fond  È dont les rapports au 

travail apparaissent contrastŽs, entre dimensions sociale et symbolique plut™t positives et dimensions 

instrumentale et matŽrielle plut™t nŽgatives  ; les Ç battants  È dont les liens au travail tout aussi contrastŽs se 

prŽsentent ˆ front renversŽ par rapport ˆ la prŽcŽdente figure, entre conditions acceptables et mauvaise 

ambiance  ; enfin, les Ç malmenŽs  È qui, de mani•re symŽtrique et opposŽe tout ˆ la fois aux Ç insŽrŽs È, 

cumulent les difficultŽs et les peines sur les diffŽrents versants du rapport au travail . 

Dans lÕensemble, les femmes et hommes interviewŽs mettent en perspective leur vŽcu du travail avec le 

fait dÕ•tre jeunes. La jeunesse est pou r eux une pŽriode et un ‰ge de la vie o• il est logique dÕapprendre et 

de supporter certaines conditions professionnelles difficiles. CÕest pourquoi ils sont enclins ˆ accepter de 

subir des aspects moins positifs de leur travail et ne les vivent pas nŽcess airement nŽgativement.  

ENCADRƒ MƒTHODOLOGIQUE 

Ce texte repose sur lÕanalyse de 24 entretiens2 menŽs par les Žtudiants Carri•res sociales de la promotion 2017-
2018 de lÕIUT du Havre. Ces entretiens, qui respectent les principes dÕanonymat et de confidentialitŽ, ont une durŽe 
comprise entre 45 mn et 1h30. Les personnes interrogŽes sont des jeunes ‰gŽs de 19 ˆ 27 ans, rŽsidant en France, 
et comprenant 10 hommes et 14 femmes dÕun niveau supŽrieur au bac. Plus prŽcisŽment, 12 jeunes poss•dent un 
niveau bac+2 ou supŽrieur. Parmi ces jeunes, 11 ont un p•re avec un niveau de dipl™me CAP BEP, 3 un p•re avec 
un niveau BTS et 3 un p•re avec niveau bac. Parmi les m•res, 10 ont un niveau bac ou supŽrieur.  

2
 PrŽcisons que la numŽrotation des entretiens correspond ˆ celle de lÕensemble de lÕenqu•te collective . 
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1. Les Ç insŽrŽs È : se sentir bien au travail

Sur une Žchelle  allant des jugements les plus positifs aux sentiments les plus nŽgatifs, nous proposons de 

distinguer une premi•re figure que nous nommerons Ç les insŽrŽs È. Ils ont souvent un niveau dÕŽtudes 

supŽrieur ˆ bac + 2, et font rŽfŽrence ˆ des emplois choisis, quÕils aiment. DÕailleurs, le vocabulaire se 

rapportant au stress et, plus largement, ˆ des Žmotions nŽgatives apparait peu dans les entretiens 

conduits aupr•s de ces jeunes. Les jeunes femmes et hommes relevant de cette figure dŽclarent se sentir 

globalem ent bien au travail. Ils affirment bŽnŽficier tout ˆ la fois de conditions de travail et dÕemploi a 

minima correctes et dÕun bon climat gŽnŽral de travail.  

De quoi parlent - ils plus prŽcisŽment  ? Notons tout dÕabord que lorsquÕils indiquent des conditions de 

travail et dÕemploi correctes, cela ne signifie pas, tant sÕen faut, que ces derni•res soient extraordinaires, 

mais simplement convenables au regard des t‰ches quÕils accomplissent, des horaires auxquels ils sont 

astreints ou des responsabilitŽs quÕon leur confie le cas ŽchŽant, etc. Ils insistent alors sur la proximitŽ 

rŽsidentielle, le salaire convenable, de bons horaires, cÕest -ˆ -dire qui nÕempi•tent pas trop sur le week -end. 

Ces bonnes conditions peuvent parfois renvoyer ˆ lÕidŽe dÕavoir une grande a utonomie parce que la 

personne est ˆ son compte, m•me si la charge de travail peut alors •tre importante. Quant au climat 

gŽnŽral positif, il dŽcoule de relations humaines satisfaisantes et dÕune bonne ambiance quotidienne avec 

les coll•gues les plus frŽqu entŽs, pairs ou supŽrieurs hiŽrarchiques, par exemple via un chef ˆ lÕŽcoute, 

prŽsent, qui sÕadresse ˆ eux correctement et avec respect. En dÕautres termes, les trois versants du travail 

dŽfinis ci -dessus semblent sÕembo”ter harmonieusement dans lÕexpŽrience de ces jeunes.  

Il est manifeste quÕavoir choisi sa formation et lÕaimer et contribue ˆ forger un rapport positif au travail. 

ClŽmence (E34), en alternance, Žtudie au sein dÕune Žcole dÕingŽnieur. Elle entretient un rapport satisfaisant 

tout ˆ la fois ˆ son travail et ˆ son parcours scolaire. Elle dŽfinit la jeunesse comme une pŽriode 

d'expŽrimentation qui permet de prŽparer le passage ˆ la vie dÕadulte. Lorsque quÕelle est invitŽe ˆ 

Žvoquer ses projets ˆ court terme, elle semble mettre l'accent sur son p arcours professionnel et sur 

l'amitiŽ, sans opposer les deux p™les, bien au contraire  : une vie professionnelle intŽressante et bien 

remplie, avec des responsabilitŽs, va de pair, ˆ ses yeux, avec une vie amicale intense.  

Concernant son rapport au travail,  elle donne une importance particuli•re ˆ l'Žquipe mais Žgalement aux 

missions de travail et au salaire. Pour elle, il est donc important de rŽaliser quelque chose qu'elle aime 

parce que le travail occupe, qu'on le veuille ou non, une grande place dans la vie  : 

 Ç Non apr•s •a si cÕest du travail o• on passe 12 heures par jour au travail ˆ faire ce que l'on aime pas cÕest 
peut -•tre un peu plus quoi, mais si on fait les t‰ches qui nous sont donnŽes, quÕon sÕimplique dans quelque 
chose qui nous passionne, cÕest pas quelque chose qui rebute [...] Si on va au travail et quÕon compte ˆ la minute 
pr•s et ne pas faire tout ce quÕon a ˆ faire, pour moi, cÕest quelque chose qui est une contrainte.  È (ClŽmence, 
20ans, DUT chimie puis prŽpa AST Žcole dÕingŽnieur, E34.) 

Elle n'est pas pr•te pour autant ˆ faire une croix sur sa rŽmunŽration, qui doit alors correspondre au 

volume horaire qu'elle rŽalise mais Žgalement au niveau de dipl™me qu'elle prŽpare.  
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Dans le m•me ordre dÕidŽes, et cÕest lˆ un fait majeur que rŽv•len t les entretiens, faire tout au long de son 

parcours des choses Ç  quÕon aime È contribue au rapport positif au travail. Apr•s des Žtudes en licence pro 

de chimie en alternance, Martin (23 ans) travaille comme technicien dans le laboratoire dÕune entreprise  

pharmaceutique en CDI. Si son rapport au travail semble si bon, cÕest notamment parce quÕil a pu accŽder ˆ 

des expŽriences professionnelles successives qui lui ont plu. Par consŽquent, le travail ne fait pas figure ˆ 

ses yeux de contrainte et la rŽfŽrence  au champ lexical du plaisir et de la passion (Sarfati, 2012) irrigue son 

discours sur la sph•re professionnelle  : 

Ç S'investir dans une t‰che que l'on aime ou que l'on nÕaime pas, euh le mot travail pour moi c'est aussi gagner 
sa vie, •tre autonome, le mo t travail pour moi •a reste euh un plaisir, en fait, j'ai envie que le travail reste un 
plaisir, faut venir au travail avec le sourire le matin, faut pas que ce soit une tare en fait.  È (Martin, 23 ans, licence 
professionnelle, E61.)  

Au total, le rapport  positif au travail rel•ve dÕun ensemble de facteurs (parcours, expŽriences passŽes, etc.) 

et non pas uniquement de la nature du poste occupŽ ou du niveau du dipl™me.  

DÕautres jeunes Ç insŽrŽs È font Žtat dÕun rapport positif au travail, en dŽpit de condi tions objectivement pas 

faciles. CÕest le cas notamment de jeunes qui sont ˆ leur compte. Ici, avoir sa propre affaire apporte un 

surcro”t de motivation, et est de nature ˆ compenser les conditions parfois difficiles ou de surcharge de 

travail. Ana‘lle (27  ans, E59) travaille actuellement dans son propre salon de coiffure qu'elle a ouvert il y a 

dŽjˆ plusieurs annŽes. CÕest lˆ une situation professionnelle qu'elle consid•re comme une chance au regard 

de son jeune ‰ge : Ç J'ai eu la chance de pouvoir m'installer et aujourd'hui j'ai mon propre salon avec des 

salariŽs. È Son expŽrience subjective sÕaccorde ˆ la rŽalitŽ objective. Il est en effet rare pour des jeunes avant 

30 ans d'avoir lÕopportunitŽ de diriger une entreprise qui fonctionne au quotidien avec de s employŽs sous 

leur autoritŽ. Une telle situation prŽsente de nombreux avantages et, parmi ceux -ci, celui de ne pas devoir se 

dissimuler derri•re un masque et de pouvoir par lˆ m•me atteindre ˆ une forme dÕauthenticitŽ au travail  : 

Ç De gŽrer une entrepri se et que mon salon soit ˆ mon image, parce que quand on travaille pour quelqu'un on 
est obligŽ de pas forcŽment •tre soi -m•me mais plut™t comme la responsable le veut, donc •a c'est ma plus 
grande satisfaction.  È (Ana‘lle, 27 ans, CAP BP coiffure, E59.) 

ætre son propre patron est donc une source d'Žpanouissement pour l'enqu•tŽe et participe de son 

sentiment positif ˆ lÕŽgard du travail. Elle peut ainsi endosser un large Žventail de responsabilitŽs, cÕest -ˆ -

dire Ç comptabilitŽ, gestion, gestion de personne l È, auxquelles elle nÕaurait pu prŽtendre si elle avait ŽtŽ 

Ç simple  È salariŽe.  

Pour autant, le tableau nÕest pas idyllique, tant sÕen faut. Le statut de patronne nÕest pas une sinŽcure, et 

l'enqu•tŽe se confronte ˆ la pression inhŽrente au fonctionneme nt de son salon, ˆ son rŽsultat 

Žconomique, aux charges patronales et ˆ la rŽmunŽration de ses employŽs ainsi quÕˆ la sienne propre. Elle 

pointe notamment un dŽcalage entre ses efforts et sa rŽmunŽration, un dŽsŽquilibre entre contributions et 

rŽtributions . Pour autant, ˆ lÕinverse dÕautres contextes professionnels et dÕautres situations et expŽriences 

laborieuses, ce dŽsŽquilibre ne dŽbouche ni sur une vŽritable insatisfaction ni sur un sentiment dÕinjustice 

intense. Tout au plus se contente -t-elle dÕentonner lÕantienne rŽcurrente au sein du monde patronal sur le 

poids des charges. Au total, en effet, elle se consid•re privilŽgiŽe  :  
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Ç J'ai beaucoup de chance et j'en suis consciente, mon travail est une vraie passion et aujourd'hui il y a 
beaucoup de person nes malheureusement qui vont travailler sans aimer leur mŽtier et moi je sais que j'ai 
beaucoup de chance de ce c™tŽ -lˆ.  È  

Si tout nÕest pas idyllique pour eux, les Ç insŽrŽs È dŽcrivent un rapport au travail positif, via une pluralitŽ de 

dimensions allant dans le m•me sens. Ce nÕest pas le cas de la figure suivante, les Ç  coureurs  de fond È 

dont lÕexpŽrience du travail sÕav•re plus ambivalente. 

2. Les Ç coureurs de fond  È : faire face en attendant de
meilleures conditions

Les Ç coureurs  de fond  È constituent une figure analytiquement distincte. Elle recouvre des jeunes dont le 

rapport au travail sÕav•re contrastŽ et in fine plus mitigŽ, et qui d•s lors occupent un emploi quÕils 

supportent en attendant mieux. Les mauvaises conditions renvoient ˆ diffŽrentes dimensions de 

lÕexpŽrience professionnelle qui peuvent concerner des aspects matŽriels comme le salaire, la distance 

domicile -travail ou les horaires, ou des aspects plus expressifs liŽs ˆ la pŽnibilitŽ de la t‰che. Certains de 

ces Ç coureurs  de fond È supportent ainsi de mauvaises conditions parce quÕelles sont considŽrŽes 

comme nŽcessaires pour accomplir un projet plus large. Souvent il sÕagit de jeunes qui travaillent avec une 

motivation essentiellement instrumentale  : gagner de  lÕargent.  

Romain (20 ans, bac pro, E53) cumule deux emplois. Il sÕagit dÕun jeune travailleur qui passe la majeure 

partie de son temps au travail. En effet, en parall•le de son BTS en alternance dÕamŽnagement paysager, il 

occupe un job Žtudiant le week- end dans un supermarchŽ dis count pour subvenir ˆ ses besoins. Il justifie 

cette importance du travail dans sa vie par son ‰ge, 20 ans  : 

Ç Bah, pour lÕinstant, je me dis que faut travailler pour sÕen sortir un minimum plus tard. Donc oui, certes, il y a de 
grandes chances que je l•ve  le pied un peu plus tard. Mais, pour lÕinstant, faut que je travaille, faut que je me 
fasse des bonnes bases pour pouvoir continuer.  È (Romain, 20 ans, bac pro, E53.) 

Il entretient un rapport plut™t positif au travail : idŽalement, pour lui, le travail d oit •tre une passion. Dans cette 

perspective, il termine une formation en alternance afin de se prŽparer ˆ un mŽtier de passion. DÕailleurs, les 

expŽriences de travail accumulŽes tout au long de son parcours ont toujours ŽtŽ en lien avec ses Žtudes. Il 

est donc logique dÕobserver quÕil a toujours plus ou moins aimŽ les diffŽrents emplois et stages assurŽs . 

Si le travail est vŽcu comme une passion (Sarfati, 2012) et qu'il est important pour l'enqu•tŽ de rŽaliser des 

missions qui lui plaisent, la rŽmunŽration  ne doit cependant pas •tre oubliŽe. Il importe donc quÕelle 

corresponde au nombre d'heures effectuŽes.  

Nous retrouvons ici une reprŽsentation commune de la jeunesse comme pŽriode dŽcisive pour la vie 

future. La jeunesse est alors dŽpeinte comme une pŽrio de difficile o• il est impŽratif de rŽaliser des choix 

stratŽgiques afin de se placer professionnellement dans la sociŽtŽ. De ce fait, la vie privŽe peut •tre 

difficile ˆ lier avec sa vie professionnelle actuelle. Dans un premier temps, l'enqu•tŽ dŽclare n e pas avoir 

de difficultŽs ˆ lier les deux sph•res  :  
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Ç Non, non, non je nÕai pas de difficultŽs, je sais quÕil faut prendre beaucoup de temps avec la famille, faut pas 
oublier, mais le travail il ne faut pas lÕoublier non plus, mais faut faire des breaks avec le travail, faut pas penser 
travail tout le temps, en fait.  È (Romain, 20 ans, Bac pro, E53.) 

Pour autant, par la suite, dans un second temps de lÕentretien, il prŽcise qu'il se trouve emp•chŽ par les 

contraintes professionnelles de voir sa copine ˆ un autre moment que le dimanche. En ce sens, le travail 

peut avoir une incidence nŽgative sur sa vie personnelle  : 

Ç Quand je dis travail, cÕest pas forcŽment quand je suis en entreprise, cÕest quand je suis aussi en cours. Je suis 
en couple donc [silence]  je vois vraiment madame que le dimanche, parce que je sais que la semaine je suis en 
cours, donc je suis au travail, la semaine qui suit, je sais que je vais •tre en entreprise donc au travail, et je sais 
que le samedi je vais •tre au travail, car je vais  •tre au supermarchŽ Discount donc... ouais aujourdÕhui, le travail 
prend beaucoup de place dans ma vie personnelle.  È (Romain, 20 ans, bac pro, E53.) 

LÕenqu•te souligne quÕil y a une rŽelle complexitŽ des ŽlŽments qui entrent en compte pour dŽfinir un 

sentiment global  : le gožt pour le mŽtier, les relations avec les coll•gues, les conditions matŽrielles...  

Solenne, 22 ans, bac + 3 Žcole dÕaudiovisuel (E36), a tout dÕabord choisi de faire un baccalaurŽat littŽraire. 

Ensuite, elle a ŽtudiŽ pendant trois ans dans une Žcole privŽe dÕaudiovisuel et a obtenu son dipl™me. Elle 

nourrit des sentiments partagŽs quant ˆ sa derni•re expŽrience. Au moment de lÕentretien, elle se trouve en 

recherche active dÕemploi. Elle pense quÕelle va •tre embauchŽe prochainement pou r faire de la rŽgie pour 

un long mŽtrage. Elle nous dit de sa derni•re expŽrience dÕemploi que celle -ci consistait ˆ faire la rŽgie, 

Ç aller chercher des comŽdiens, installer les dŽcors, des tentes, des loges et puis nettoyer et ranger les 

dŽcors  È, que Ç •a ne sÕest pas tr•s bien passŽ È avec sa supŽrieure. Elle dŽcrit cette derni•re sous un jour 

tr•s dŽfavorable, comme ayant un Ç  Žgo un peu surdimensionnŽ  È et comme Žtant Ç  quelquÕun de pas tr•s 

compŽtent  È. De ce fait, elle ne garde pas un tr•s bon souvenir de cette expŽrience de travail. De surcro”t, les 

horaires Žtaient tr•s compliquŽs et la rŽmunŽration insuffisante. Ainsi, au mauvais salaire vient sÕajouter la 

mauvaise relation avec sa responsable, addition dÕŽlŽments nŽgatifs contrebalancŽe, au moins  partiellement, 

par une relation avec les coll•gues jugŽe bonne. Dans ces conditions, et malgrŽ une expŽrience antŽrieure 

pas tr•s concluante, son rapport ˆ la fonction de rŽgie ne se trouve pas emportŽe dans la tourmente . 

Au total, ces jeunes Ç coureurs de fond È subissent des conditions parfois tr•s difficiles consciemment et 

dans lÕattente dÕatteindre progressivement tous les ŽlŽments qui leur semblent centraux. Ils sÕy rŽsignent 

parce quÕelles ne constituent quÕune phase transitoire avant de dŽcrocher l eur Ç graal  È professionnel.   

Si lÕexpŽrience des Ç coureurs de fond  È se prŽsente comme plus mitigŽe que celle des Ç insŽrŽs È, le 

rapport au travail de la figure suivante, les Ç  battants  È, est quant ˆ lui plus dŽgradŽ.  
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3. Les Ç battants  È : le cožt de r apports humains
dŽgradŽs

Les Ç battants  È sont des jeunes aux conditions matŽrielles de travail correctes ou satisfaisantes, mais qui 

font lÕexpŽrience de relations humaines dŽgradŽes et parfois de domination (Gaviria, MŽlo, 2018). Ils 

Žvoquent Žgalement des expŽriences professionnelles passŽes, mais qui ont le plus souvent tournŽ court. 

Chez eux, tout se passe comme si lÕŽpreuve de la hiŽrarchie, plus prŽcisŽment  des mauvais rapports 

humains, entra”nait des Žmotions et sentiments plus nŽgatifs que lÕŽpreu ve des mauvaises conditions 

matŽrielles. Marc, 25 ans, bac STG, (E20), a toujours eu un rapport difficile  ˆ ses supŽrieurs :  

Ç Je comprends qu'il faut qu'il y ait des supŽrieurs mais eux de leur c™tŽ il faut qu'ils comprennent que je ne 
suis pas un esclav eÉ Ils ne le comprennent pas tous. C'est pour •a que je n'ai pas rŽussi ˆ garder de boulot 
extr•mement longtemps.  È  

Dans son emploi actuel, son rŽfŽrent essaie de Ç rŽduire les primes de dŽplacement, de [l]e faire dŽplacer 

ˆ des deux heures de route et en  plus il [lui] crie dessus È. Marc se montre pendant lÕentretien assez sžr de 

lui, et souligne savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il dit avoir toujours pris ses dŽcisions tout seul et 

sÕaccommode donc mal avec le principe de hiŽrarchie  : Ç  C'est moi qui dŽcide. Les gens essaient de 

m'influencer, mais c'est moi qui dŽcide.  È  

Ce trait de caract•re est sans doute imputable ˆ son parcours scolaire. Enfant, Marc raconte avoir ŽtŽ le 

souffre -douleur de ses camarades de classe. Il nÕa commencŽ ˆ s'aff irmer quÕˆ son entrŽe au lycŽe. On 

ressent tout au long de l'entretien que cette expŽrience  initiale a eu une incidence sur sa relation au travail 

en termes dÕhostilitŽ ˆ l'Žgard de lÕidŽe m•me de hiŽrarchie. HostilitŽ qui nÕest pas que Ç thŽorique  È 

puisquÕelle marque de son empreinte un parcours professionnel ŽmaillŽ de plusieurs expŽriences qui se 

sont achevŽes prŽmaturŽment en raison d'une mŽsentente avec sa hiŽrarchie. Tout cela nÕa Žvidemment 

pas ŽtŽ sans consŽquences sur son expŽrience du travail. C Õest ainsi que, de son propre aveu, durant une 

pŽriode, son rapport au travail est devenu tr•s nŽgatif. Il travaillait alors dans la dŽmolition et les relations 

avec son supŽrieur nÕŽtaient pas bonnes :  

Ç Un an. Oui •a se passait bien parce que j'Žtais no uveau, je n'avais aucune formation donc les mecs Žtaient 
indulgents. Sauf qu'au bout d'un moment, mon chef a commencŽ ˆ devenir agressif, et j'ai fait pareil et •a a 
donnŽ pas mal de conflits, m•me si on continuait ˆ travailler ensemble, c'Žtait pas dans l a bonne humeur.  È 
(Marc, 25 ans, bac STG, E20.) 

Quant aux relations avec les coll•gues, elles sÕavŽraient pratiquement inexistantes. Selon lui, ces derniers 

ne lui pr•taient aucune considŽration ˆ raison m•me de son jeune ‰ge.  

On rel•ve alors dans son di scours le Ç gožt de nŽcessitŽ  È dŽveloppŽ par Bourdieu (2015), ˆ lÕÏuvre 

notamment dans le rapport au travail des jeunes des classes populaires (CouronnŽ, 2017). En effet, il 

travaille seulement pour la paye et ne porte pas d'intŽr•t particulier ˆ la t‰che  qu'il rŽalise du moment qu'il 

est payŽ par la suite. Sa dŽfinition du travail est la suivante  : 
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Ç Faire du fric ! Et se servir de ses bras, enfin travailler quoi ! Peu importe la t‰che ˆ faire, il faut la faire. [...]  Ma 
philosophie c'est  : s'il y a du travail, je suis toujours lˆ, mais il faut que la paye suive. Quand il nÕy a pas de paye, 
je ne suis pas lˆ.  È (Marc, 25 ans, bac STG, E20.) 

Le travail n'est pas vŽcu comme un espace o• l'on pourrait rŽellement s'Žpanouir, mais bien plut™t comme 

un espace nŽcessaire, qui permet juste de disposer dÕargent afin de s'Žmanciper de la tutelle familiale. Ainsi, 

l'enqu•tŽ vit dans un appartement avec sa copine qu'il appelle Ç  sa femme È, bien qu'ils ne soient pas mariŽs.  

Nous retrouvons alors l'idŽe de hiŽrarchie,  qu'il ne supporte pas. Nous avions trouvŽ ce profil de jeunes dans 

une enqu•te antŽrieure sur le retour chez les parents (Gaviria, 2020). Certains jeunes nÕont en effet dÕautre choix 

que le retour chez les parents, parce que ne supportant pas la hiŽrarchi e, ils dŽmissionnent successivement de 

divers emplois. Dans dÕautres cas, il peut sÕagir de mauvaises relations avec des managers peu prŽsents ou qui 

parlent mal aux jeunes, sans respect. Toutes choses particuli•rement mal vŽcues dans la mesure o• elles so nt 

re•ues comme les manifestations dÕun manque dÕattention et de considŽration .  

Illustration emblŽmatique de ce mŽcanisme, Laurie (27 ans, BTS en alternance, E16) sÕest trouvŽe dans une 

telle situation, complexe, puisque si elle aimait bien son travail au  sein dÕun office de tourisme (Ç JÕai touchŽ 

un peu ˆ tout car jÕŽtais ˆ lÕaccueil, jÕai fait le service comptabilitŽ, et jÕai fait le service dÕassistante de 

direction  È), dans le m•me temps, ˆ un moment donnŽ, elle ne supportait plus la DRH. Initialement , elle 

voulait suivre une formation en coiffure mais sÕŽtait alors heurtŽe au refus de ses parents. Elle sÕest ensuite 

engagŽe dans un BTS, pendant lequel elle est en alternance dans un office de tourisme. Elle y apprŽcie 

tout ˆ la fois son travail et ses coll•gues, et cÕest logiquement quÕon lui propose un CDIÉ quÕelle refuse pour 

cause de mauvaises relations avec la DRH. Nous constatons ainsi que le cožt de rapports humains 

dŽgradŽs semble lÕemporter sur toute autre sorte de considŽration, quand bien m•me  les liens avec les 

pairs ne seraient pas concernŽs par ladite dŽgradation:  

Ç Ils Žtaient satisfaits de mes services et en fait ils voulaient me garder, donc ils mÕavaient mis ˆ lÕŽpreuve, jÕai eu 
un CDD, puis un CDI mais quand le CDI est arrivŽ, je nÕai pas pu le signer, car je ne mÕentendais pas avec la DRH. 
Donc jÕai prŽfŽrŽ partir. È (Laurie, 27 ans, BTS en alternance, E16.) 

Nous observons la diffŽrence entre les coureurs de fond qui ont plut™t de bons rapports mais des 

mauvaises conditions matŽrielle s. Ici, au contraire, les battants ont des conditions matŽrielles qui leur 

conviennent davantage que les rapports humains. Cette situation semble plus pesante que celle des 

coureurs de fond, le relationnel semblant plus central dans la balance que les cond itions matŽrielles.  

4. Les Ç malmenŽs  È : lÕŽpreuve de la prŽcaritŽ

Les Ç malmenŽs  È sont des jeunes qui prŽsentent gŽnŽralement un bas niveau de formation ou un 

dipl™me ˆ faible employabilitŽ et qui savent que leur insertion sur le marchŽ du travail est vouŽ e ˆ •tre 

lente et prŽcaire au grŽ dÕune alternance de moments de ch™mage et dÕintŽrim. Dans ces conditions, ils se 

trouvent contraints dÕaccepter des postes quÕils nÕaiment pas et dans des conditions telles quÕelles les 

conduisent ˆ lÕexpŽrience et ˆ la co nscience de leur prŽcaritŽ. Ils supportent temporairement ces situations 
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prŽcaires, mais avec lÕidŽe en permanence prŽsente de partir pour sÕy soustraire, lˆ aussi au moins 

provisoirement. Au total, ils entretiennent un rapport tout ˆ fait nŽgatif au trava il, qui les touche et les 

atteint parfois dans leur personne m•me, dans leur estime et leur confiance en soi. Bien quÕils soient 

jeunes, ils font dÕores et dŽjˆ montre dÕun certain pessimisme face ˆ lÕavenir. Certains dÕentre eux 

lÕanalysent comme une difficultŽ liŽe non pas ˆ leur formation ou ˆ leur niveau de dipl™me, mais aux 

conditions professionnelles quÕils apparentent tout simplement alors, dans une veine tr•s fataliste, ˆ une 

sorte dÕordre naturel des choses.  

Issue des classes populaires, Estelle (22 ans, BTS banque, E73) travaille actuellement en tant que vendeuse 

dans une grande enseigne que nous avons renommŽe Ç  V•tements pas chers  È. Elle n'est pas satisfaite de 

cet emploi o• elle est rŽmunŽrŽe au SMIC. Les conditions de travail ne sont pas du t out celles auxquelles 

elle s'attendait lorsqu'elle a passŽ son entretien d'embauche  : 

Ç Comment dire que Ç  V•tements pas chers  È cÕest une arnaque. Ë lÕentretien ils te font de belles promesses, 
comme quoi tu as le droit aux tickets restaurant, que tu es p ayŽe plus que le SMIC, que tu vas travailler que 
trois jours par semaine, arrivŽ ˆ la signature du contrat, ce nÕest pas du tout •a. Ils te disent que les tickets 
restaurants •a se mŽrite, que pour les avoir, il faut travailler 6 heures ˆ la suite, sauf qu e les horaires cÕest cinq 
heures ˆ la suite, donc je nÕavais pas de tickets restaurant. Que finalement tu ne vas pas travailler trois jours 
mais cinq. Et en plus de cela tu es au SMIC. Bienvenue chez Ç  V•tements pas chers  È [en haussant le sourcil] . È 
(Estelle, 22 ans, BTS banque, E73.) 

De fait, les considŽrations au nom desquelles elle avait acceptŽ cet emploi ne sont dŽsormais plus rŽunies. 

La trahison des promesses faites lors de la phase de recrutement alimente la relation tr•s nŽgative qu'elle 

noue avec son emploi. Ce sentiment de trahison est dÕautant plus intense quÕelle avait de surcro”t quittŽ 

son prŽcŽdent emploi dans la restauration rapide parce que Ç  V•tements pas chers  È offrait a priori des 

avantages et une meilleure rŽmunŽration. Lorsqu'elle a rŽalisŽ que tel n'Žtait pas le cas, il Žtait trop tard, 

car elle avait dŽjˆ dŽmissionnŽ  :  

Ç Parce quÕˆ lÕentretien, ils ont su nous dire quÕon travaillait que trois jours, que soit on faisait le matin soit 
lÕapr•s-midi, et quÕon avait les tickets restaurants et ces trois ŽlŽments- lˆ ont fait que jÕai quittŽ Fast Food, parce 
quÕau Fast Food on a vraiment rien du tout, on travaille parfois jusquÕˆ 1 heure du matin, on commence il est 7 
heures, tout cela avec des creux Žnormes dans la journŽe, cÕŽtait que •a. Tandis que lˆ, cÕest des horaires fixes, 
je pouvais avoir mon soir ou mon matin tranquille. Et puis au final, quand je suis arrivŽe pour signer mon contrat, 
cÕŽtait pas du tout cela. È (Estelle, 22 ans, BTS banque, E73.) 

D•s lors, l'emploi est finaleme nt occupŽ au quotidien avec un mŽcontentement dÕautant plus grand quÕelle 

estime en outre quÕon ne lui confie pas suffisamment de responsabilitŽs  : Ç Et pour les responsabilitŽs, ˆ 

part remplir les rayons, cÕest tout ce quÕon fait. È Si l'enqu•tŽe juge que ses missions manquent 

singuli•rement de diversitŽ ou de complexitŽ, il nÕen demeure pas moins quÕelle se dŽclare satisfaite en 

termes de rŽmunŽration  : 

Ç V•tements pas chers  È je suis payŽe plus quÕau Fast Food, alors que je fais le m•me volume horaire da ns le 
mois. On est payŽ ˆ faire du rayonnage toute la journŽe, on est un peu payŽ ˆ rien faire. Donc franchement •a va 
jÕai pas ˆ me plaindre [haussant les Žpaules]. È (Estelle, 22 ans, BTS banque, E73.) 

Ce satisfecit  circonscrit ˆ la rŽmunŽration prend to ut son sens lorsquÕon le resitue dans son parcours 

professionnel  : lÕemploi occupŽ intervient juste apr•s une expŽrience encore moins concluante dans un Fast 
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Food, expŽrience qu'elle qualifie de fatigante et pas suffisamment payŽe. De ce fait, la rŽmunŽrat ion per•ue 

chez Ç V•tements pas chers  È, jugŽe insuffisante lorsquÕelle nÕest pas soumise ˆ la comparaison, fait lÕobjet 

dÕune rŽŽvaluation d•s lors quÕelle est rapportŽe au prŽcŽdent emploi. Pourtant, si elle estime •tre payŽe ˆ ne 

rien faire et si elle s emble plut™t satisfaite de cela, elle nÕen juge pas moins ses missions inintŽressantes  : Ç CÕest 

toujours la m•me chose, du matin au soir. CÕest de lÕesclavage. On te dit de faire •a, tu fais •a, et puis basta. Et 

apr•s, ils ont le cran de venir dire quÕon  lÕa mal fait. È Nous comprenons ici qu'elle fait rŽfŽrence ˆ ses supŽrieurs 

qui, pour elle, n'ont pas ˆ lui dire ce qu'elle doit faire. L'enqu•tŽe ne supporte pas la hiŽrarchie  ; elle souhaite 

dÕailleurs elle-m•me diriger des Žquipes et ainsi inverser sa situation de Ç subalterne  È : 

Ç Je ne supporte pas le fait dÕavoir un chef au -dessus de moi. Si jÕavais ŽtŽ chef •a aurait ŽtŽ merveilleux, mais 
bon, je fais comme je peux [...]  Surtout que moi je me braque facilement, donc si on me dit quelque chose de 
nŽgatif, je vais me braquer et lˆ, cÕest fini, ˆ partir du moment o• je suis braquŽe, je me sens mal et je nÕai plus 
envie dÕaller bosser. Voilˆ, moi je suis comme •a.  È (Estelle, 22 ans, BTS banque, E73.) 

Flavie (24 ans, bac pro de secrŽtariat et services ˆ la personne, intŽrimaire, E19) prŽsente un rapport au 

travail nŽgatif qui sÕexplique par ses conditions dÕemploi. Actuellement au ch™mage, elle n'est pas 

dipl™mŽe et a rencontrŽ des difficultŽs pour s'insŽrer sur le marchŽ du travail. De ce fait, elle cr itique 

lÕattitude des employeurs ˆ l'Žgard des jeunes. Pour elle en effet, les employeurs ne laissent pas 

suffisamment la chance aux jeunes qui n'ont pas d'expŽrience et cela d'autant plus s'ils ne sont pas 

dipl™mŽs. Cette critique est nourrie de son expŽr ience personnelle et de celle de ses amis qui encha”nent, 

tout comme elle, les emplois prŽcaires. Son rapport au travail s'est donc tout d'abord construit ˆ travers le 

prisme de ces expŽriences de la prŽcaritŽ, caractŽrisŽes par la succession de missions d e courte durŽe 

pendant deux ans. Par la suite, elle a occupŽ deux emplois ˆ temps partiel en contrat aidŽ, sur une durŽe 

de deux ans Žgalement. Si les missions lui plaisaient, elle ne touchait pas une rŽmunŽration consŽquente. 

Depuis la fin de son contrat,  elle est ˆ nouveau en recherche d'emploi et esp•re trouver un emploi stable 

d'au moins six mois. MalgrŽ ces difficultŽs et ces Ç  gal•res  È, elle conserve une certaine motivation qui la 

porte ˆ discuter de son projet professionnel avec sa m•re et une ancie nne coll•gue de travail.  

LÕune des surprises de cette enqu•te est le constat que parfois, contrairement aux reprŽsentations de la 

jeunesse vŽhiculŽes dans les mŽdias, les jeunes Ç  consentent  È ˆ supporter des conditions difficiles afin 

dÕacquŽrir de lÕexpŽrience et par lˆ m•me dÕespŽrer ˆ terme obtenir progressivement de meilleures 

conditions de travail et dÕemploi. Ils esp•rent ainsi nouer un bon, ou au moins un meilleur rapport au travail. 

Autrement dit, de mauvaises conditions matŽrielles dans le prŽsent  peuvent, de mani•re contre - intuitive, 

donner lieu ˆ un sentiment Ç  positif  È ou supportable, parce que le travail contribue ˆ un projet plus large. 

Ces rŽsultats rappellent utilement que lÕŽlucidation du lien entretenu avec le travail ou nouŽ au travail n e 

saurait •tre soluble dans une simple arithmŽtique des joies et des peines, des facteurs de satisfaction et 

des facteurs de mŽcontentement (MŽlo, 2010). Ë distance dÕune vision empreinte dÕune forme de 

rŽductionnisme de type Žconomiciste appelant ˆ une me sure objective des poids positifs et nŽgatifs mis 

en balance, il peut sÕavŽrer, dans les faits, que les probl•mes rencontrŽs dans le quotidien de travail, voire 

les souffrances endurŽes, nÕinterdisent pas une Žvaluation Ç  subjective  È moins sombre quÕanticipŽe 

(Dubet et al., 2006).  
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Il est vrai que, lorsque les conditions de travail sont difficiles et Žprouvantes, Ç  lÕennui, le dŽcouragement, 

la col•re et le dŽsespoir peuvent sÕinviter au travail  È (Fortino et al., 2015). CÕest ainsi que, dans un tel cas de 

figure, il est judicieux de parler de Ç la trop grande Ç  charge Žmotionnelle  È supportŽe par des salariŽáes 

sous pression (du public, des managers, etc.) comme dÕune Žtape prŽcŽdant les Žventuelles atteintes ˆ la 

santŽ mentale ou physique  È (id.). Nous observons toutefois dans notre corpus que les jeunes ne laissent 

pas sÕinstaller le mal-•tre trop longtemps ni la souffrance. Dans les entretiens, il appara”t que les rapports 

au travail se construisent tout au long des parcours (Longo, 2018) des jeunes selo n les conditions 

matŽrielles et relationnelles donnant lieu ˆ des sentiments et des Žmotions qui contribuent ˆ leur tour ˆ 

dŽgager un rapport au travail plus ou moins positif ou nŽgatif voire mitigŽ. En dÕautres termes, ces 

Žmotions structurent les parcour s et les choix des jeunes.  

Cette exploration de notre corpus dÕentretiens nous a permis de dŽgager quatre types de rapports au 

travail construits en fonction des expŽriences vŽcues, de lÕhistoire et de la trajectoire personnelles. Le 

rapport au travail se construit de mani•re complexe comme une combinatoire et ne se rŽduit ˆ aucun de 

ses ŽlŽments pris isolŽment, que cela concerne le salaire, les horaires, ou encore le relationnel, etc. Il 

proc•de de lÕŽquilibre ou du dŽsŽquilibre entre un ensemble dÕŽlŽment s. DÕune mani•re gŽnŽrale, nos 

donnŽes tendent ˆ montrer que les jeunes tentent de ne pas laisser des situations de souffrance au travail 

sÕinstaller dŽfinitivement. Ils cultivent une conscience vive de leur valeur sur le marchŽ, de ce quÕils veulent 

et ne veulent plus et de ce quÕils sont pr•ts ˆ accepter ou pas et agissent en consŽquence.  
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Chapitre 6. Penser le travail des jeunes ˆ 
travers le prisme des temps des Žtudiant áes 

Julie CouronnŽ INJEP, LISE, CEET, Camille Dupuy DySoLab IRIHS, universitŽ Rouen 
Normandie, CEET, Fran•ois Sarfati, centre Pierre Naville, universitŽ dÕƒvry, universitŽ 
Paris-Saclay, CEET, et Jules Simha, CERLIS, universitŽ Paris-Descartes, CEET 

Le rapport des jeunes au travail alimente nombre de fictions  : les jeunes seraient pl us individualistes, plus 

inconstants ou encore moins engagŽs que leurs a”nŽs. Les nombreux discours sur les gŽnŽrations au 

travail, souvent portŽs par les sciences de gestion ou par des acteurs des ressources humaines ont pu faire 

croire que tout aurait ch angŽ au tournant des annŽes 1990. Les technologies numŽriques auraient 

bousculŽ les rapports au travail et ˆ lÕemploi de mani•re telle quÕil conviendrait aujourdÕhui de revoir le 

management , voire de repenser les entreprises. Si ces idŽes ont fait flor•s, lÕanalyse sociologique, quÕelle 

soit fondŽe sur  des mŽthodes quantitatives ou qualitatives, a pu montrer quÕil y avait moins un effet de 

gŽnŽration quÕun effet des inŽgalitŽs sociales. En somme, le rapport au travail et ˆ lÕemploi varierait moins 

selon un principe  dÕopposition entre Ç jeune/vieux  È, Ç technophile/technophobe  È, que selon celui  

classique en sociologie de Ç dipl™mŽ/non- dipl™mŽ È, Ç milieu favorisŽ/milieu dŽfavorisŽ È (MŽda, 

Vendramin, 2013 ; Sarfati, 2015 ; CouronnŽ, 2017). 

Pour contribuer au x rŽflexions sur cette question, nous proposons dÕeffectuer deux dŽplacements. Tout 

dÕabord, nous nous centrons sur une population particuli•re de jeunes, celle des Žtudiantáes. Le travail 

salariŽ des Žtudiantáes Ð et en creux leur rapport au travail Ð a dŽjˆ fait lÕobjet de nombreux travaux qui 

lÕarticulent avec les activitŽs universitaires et interroge nt la concurrence ou la complŽmentaritŽ entre ces 

activitŽs (Froment, 2012 ; Pinto, 2014 ; BŽduwŽ, Giret, 2008). Si cette articulation est ici aussi au cent re de 

lÕanalyse, notre deuxi•me dŽplacement consiste ˆ saisir le travail Žtudiant dans son articulation avec les 

activitŽs scolaires mais aussi extra -scolaires. Ici encore, si des travaux se sont focalisŽs  sur une forme 

dÕengagement particuli•re des Žtudia ntáes (C™me et Morder, 2009 ; Becquet, 2007), ils nÕinterrogent pas 

toujours toutes les  articulations qui se nouent entre ces diffŽrentes sph•res (activitŽ Žtudiante, travail 

salariŽ, engagements hors travail). Par ailleurs, si le travail bŽnŽvole fait lÕo bjet dÕune abondante littŽrature, 

lÕengagement y est souvent  rŽduit ˆ la dimension non  lucrative et peu se sont intŽressŽs ˆ la figure 

particuli•re que constitue lÕŽtudiant (T esti, 2016 ; Simonet, 2010). Pourtant, de plus en plus, les activitŽs 

salariŽes ou les Ç engagements  È dans leur grande diversitŽ sont valorisŽs au sein des universitŽs et 

sÕarticulent au temps scolaire (Agulhon,  Convert, 2011 ; Coursaget et Quenson, 2012) dans une dynamique 

dÕouverture et de professionnalisation 1. Ainsi, notre perspec tive consiste ˆ analyser conjointement 

lÕensemble des activitŽs des Žtudiantáe s : leurs Žtudes, leur travail mais aussi leurs activitŽs extra -

universitaires (sportives, associatives, culturelles, religieusesÉ) en prenant en compte les contraintes 

1
 Pour ne prendre quÕun exemple, citons lÕarticle D611-7 du code de lÕŽducation (10 mai 2017) qui vient gŽnŽraliser ˆ tous les 

Žtablissements d'enseignement supŽrieur la possibilitŽ de Ç  valide [r], au titre de la formation suivie par l'Žtudiant et sur sa demande, 
les compŽtences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activitŽs  È. 
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temporell es qui p•sent sur les trajectoires des jeunes scolarisŽs et des jeunes actifs (Becquet, 2011  ; Millet, 

2003). Nous cherchons ainsi ˆ comprendre les agencements entre lÕensemble des activitŽs rŽalisŽes Ç ˆ 

c™tŽ È du travail salariŽ (Weber, 1989) et ˆ mettre  au jour les processus qui rŽgissent leur articulation 

globale dans des emplois du temps individuels. Cela nous permet notamment de saisir la mani•re dont les 

Žtudiantáes envisagent le travail salariŽ  ou non  salariŽ. 

ENCADRƒ MƒTHODOLOGIQUE 

Pour interroger cette articulation des temps sociaux estudiantins, nous avons menŽ une enqu•te par questionnaire 
aupr•s dÕŽtudiant!es de trois types dÕinstitutions dÕenseignement supŽrieur (deux universitŽs, un grand Žtablissement 
et le rŽseau des instituts dÕadministration des entreprises), situŽs ˆ Paris et en rŽgions. Nous avons ainsi pu 
interroger les Žtudiant!es sur les trois volets de leurs activitŽs : les Žtudes, le travail salariŽ et les activitŽs exercŽes 
au sein dÕassociations ou de collectifs (activitŽs syndicales, politiques, artistiques et culturelles, sportives, religieuses, 
et humanitaires). DiffusŽe entre fŽvrier et avril 2018, cette enqu•te par questionnaire a recueilli 2 420 rŽponses. Elle a 
ŽtŽ complŽtŽe par des entretiens approfondis conduits aupr•s de 35 Žtudiant!es2 qui avaient, pour une grande partie, 
dŽjˆ participŽ ˆ la premi•re phase de lÕenqu•te. De mani•re gŽnŽrale, les enqu•tŽ!es sont dipl™mŽ!es dÕun bac 
gŽnŽral, obtenu avec mention bien ou tr•s bien. Ils et elles sont globalement issu!es des classes moyennes et 
supŽrieures (voir tableau 7). Nous supposons que les Žtudiant!es qui ont acceptŽ de nous rencontrer apr•s avoir 
rŽpondu au questionnaire sont celles et ceux qui se consid•rent comme les plus lŽgitimes ˆ le faire. 

Cette enqu•te permet de confirmer  la th•se dÕune diversitŽ de rapports au travail et dÕarticulations travail / 

hors travail parmi les Žtudiant áes et ainsi de proposer de repenser le rapport au travail des jeunes ˆ travers 

le prisme de  leurs  rapports pluriels au temps.  

Nous prŽsent erons les rŽsultats issus de nos analyses statistiques en les incarnant par nos entretiens. Nous 

revenons dans un premier temps sur la fabrique de quatre profils  idŽaux-typiques dÕŽtudiantáes avant de les 

prŽsenter dans le dŽtail et dÕinterroger le rapport  au temps des Žtudiant áes, et notamment au temps du travail . 

1. Une entrŽe par le temps et les institutions

QuÕil sÕagisse dÕŽtudier, dÕavoir un travail Žtudiant, une pratique sportive, culturelle, syndicale, politique, 

religieuse ou dÕ•tre engagŽ dans une or ganisation Žtudiante, nous avons pris le parti de nous centrer sur 

les activitŽs organisŽes au sein  dÕune structure ou cadrŽes par  elle. A contrario , les activitŽs rŽalisŽes dans 

un cadre strictement individuel et/ou informel sont ŽcartŽes de lÕanalyse qua ntitative. Si pratiquer une 

activitŽ sportive en dehors du cadre dÕun club, apprendre ˆ jouer de la guitare en autodidaxie, aller ˆ un 

2
 Cette enqu•te a ŽtŽ financŽe dans le cadre dÕune collaboration entre lÕINJEP et le CEET. Nous tenons ˆ remercier David Mahut pour 

son aide dans la rŽalisation des entretiens.  
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concert, au cinŽma, jouer aux jeux vidŽo 3 sont des items rŽguli•rement renseignŽs par les enqu•tŽ áes dans 

les questions o uvertes, ils ne sont ainsi pas traitŽs prioritairement dans le cadre de cette recherche. En 

effet, le questionnaire se focalise sur des activitŽs instituŽes au sein de structures collectives. Nous 

cherchons ainsi ˆ analyser les activitŽs sociales des Žtudiantáe s en les inscrivant dans des cadres et des 

institutions Žtablies (club, association, partis politiques, syndicats, etc.). Notre hypoth•se est que le fait pour 

unáe Žtudiantáe de payer une adhŽsion, de Ç  prendre une carte È tŽmoigne dÕun engagement con tinu et 

rŽgulier dans lÕactivitŽ pratiquŽe au sein de cette structure. Par ailleurs, ce pari rŽpondait Žgalement ˆ un 

souci mŽthodologique de recueil des donnŽes ˆ partir dÕun questionnaire diffusŽ par voie Žlectronique. En 

effet, restreindre les rŽponses au cadre des activitŽs instituŽes devait nous permettre dÕhomogŽnŽiser les 

donnŽes et avait pour objectif de f aciliter la t‰che des rŽpondantáes dans leur effort de comprŽhension de 

nos questions. Toutefois, afin de ne pas perdre totalement de vue les activitŽs non instituŽes ou conduites 

dans un cadre plus informel, les entretiens ont ŽtŽ lÕocca sion dÕinterroger nos rŽpondantáes sur ce point 

prŽcis. 

Finalement, notre enqu•te par questionnaire vient tout dÕabord confirmer nos hypoth•ses sur la 

pluriactivitŽ des Žtudiant áes. Elle nous informe de mani•re gŽnŽrale sur le te mps consacrŽ par les 

Žtudiantáes ˆ ces diffŽrentes activitŽs  : parmi celles et ceux que nous avons interrogŽ áes, pr•s de la moitiŽ 

exerce une activitŽ rŽmunŽrŽe de mani•re rŽguli•re (47  %). Ces activitŽs rŽmunŽrŽes renvoient alors aussi 

bien au travail salariŽ ou non, dŽclarŽ ou non, quÕaux petits boulo ts et jobs dÕŽtŽ. Les rŽpondantáes sont un 

tiers (32 %) ˆ travailler plus de 18 heures par semaine. Ils sont Žgalement nombreux  ˆ exercer une activitŽ 

dans une association ou un club sportif (40,5  %). Ces premiers constats nous ont conduits ˆ pousser plus 

avant la question de lÕarticulation des temps sociaux. Les quatre profils idŽaux -typiques que nous 

prŽsentons reposent sur une analyse des temp s dŽclarŽs dans lÕenqu•te. Ces temps sont des temps 

scolaires (suivi des enseignements et travail universitaire Ç  ˆ c™tŽ È) ou extra-scolaires (en dehors des 

Žtudes). Parmi les temps extra -scolaires, nous distinguons le temps de travail rŽmunŽrŽ (qui peut se faire 

avec ou sans contrat de travail) et le temps consacrŽ aux autres activitŽs (sport, culture, art, politique, 

syndical, religion, etc.).  

Pour Žlaborer ces profils, nous avons cherchŽ, en premier lieu, ˆ distinguer des groupes dÕŽtudiant áes 

principa lement selon deux variables  : le volume d e lÕemploi du temps hebdomadaire et la part de cet 

emploi du temps consacrŽe aux Žtudes (dans et en dehors des enseignements suivis). En deuxi•me lieu, 

nous avons cherchŽ ˆ isoler les Žtablissements, types de format ion, les niveaux dÕŽtude suivis, et les 

activitŽs menŽes ˆ c™tŽ des Žtudes. En troisi•me lieu, ont ŽtŽ mobilisŽes les grandes variables sociales 

telles que le genre, lÕ‰ge, les professions et catŽgories socioprofessionnelles des parents, la perception 

dÕune bourse, les types de bac et mentions. Nos analyses statistiques nous conduisent ˆ identifier quatre 

profils idŽaux -typiques dÕŽtudiantáes : le Ç scolaro -centrŽ È, lÕÇ Žlite multi -engagŽe È, le Ç calculateur  È et le 

Ç distanciŽ. È 

3
 Ce choix a pour effet dÕŽcarter des pratiques qui peuvent •tre collectives  et occuper une bonne partie de lÕemploi du temps 

hebdomadaire. Les jeux vidŽo en sont une illustration.  
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TABLEAU 1. VOLUMES HORAIRES DES EMPLOIS DU TEMPS EN FONCTION DES QUATRE IDƒAUX-TYPES (HEURES 

HEBDOMADAIRES) 

Le distanciŽ  Le scolaro- centrŽ  
Le calculateur  LÕŽlite multi-

engagŽe IAE Grand Žtab.  

Temps consacrŽ aux Žtudes 24 34 30 38 42 

Temps consacrŽ aux autres activitŽs  0 5 22 16 29 

Temps hebdomadaire total  24 39 52 54 71 

Fid•les ˆ la conception wŽbŽrienne de lÕidŽal -type, il est important de noter que ces quatre profils 

dÕŽtudiantáes ne correspondent pas ˆ une rŽalitŽ Ç  historique  È ou Ç authentique  È, mais bien ˆ un  Ç tableau 

de pensŽe  È qui Ç ordonne selon les prŽcŽdents points de vus choisis unilatŽralement È (Weber, 1965, 

p. 45). Cependant, pour chacun de ces profils, nous compl•terons notre description par le portr ait dÕunáe

Žtudiantáe qui nous para”t, ˆ chaque f ois, illustratif de la mani•re dont chaque idŽal -type peut sÕincarner

dans une trajectoire rŽelle.

2. Le Ç scolaro -centrŽ È

Un premier groupe dÕenqu•tŽáes correspond au profil idŽal - typique que nous proposons dÕappeler 

Ç scolaro -centrŽ. È LÕusage que font les sociologues de lÕŽcole de ce terme dŽsigne gŽnŽralement un 

regard ou une analyse sociologique focalisŽ sur la dimension scolaire, ce qui tend ˆ occulter dÕautres 

dimensions de la vie sociale (Dubet, 2009 ; Moignard, 2008). Ce  profil idŽal - typique sÕincarne plus 

parti culi•rement chez les Žtudiantáes incritáe s dans des fili•res sŽlectives , que ce soit  des jeunes femmes 

en mŽdecine ˆ lÕuniversitŽ ou en gestion au sein dÕun grand Žtablissement parisien, et dans une moind re 

mesure des Žtudiants inscritáe s en IUT ou dans des IAE.  

De mani•re gŽnŽrale, lÕemploi du temps de ces Žtudiantáe s sÕarticule essentiellement autour de la scolaritŽ et 

de la rŽussite scolaire.  LÕentrŽe dans des cursus sŽlectifs entraine une rŽorganisation de leur temps. Ces 

Žtudiantáes dŽclarent ˆ de nombreuses reprises, pendant les entretiens, Ç jÕai pas le temps È ou Ç je nÕai plus 

le temps È . Pour rŽussir aux examens et tenir le rythme de travail exigŽ dans ces fili•res sŽlectives, ils 

recentrent leur emploi du temps sur le scolaire. Plus prŽcisŽment , lÕemploi du temps hebdomadaire rattachŽ 

au profil idŽal -typique du Ç scolaro -centrŽ È est occupŽ ˆ plus de 75  % par le temps scolaire. Le temps 

scolaire est ici entendu comme la somme du temps passŽ en cours et de celui consacrŽ ˆ Žtudier en de hors 

des cours. Il reprŽsente 34 heures par semaine en moyenne. Cela corrobore notre constat gŽnŽral selon 

lequel plus des d eux tiers (70,8 %) des Žtudiantáes qui consacrent plus de 25 heures par semaine ˆ leurs 

Žtudes ne travaillent pas. Nous montrons ici  de mani•re classique quÕil y bien pour une partie des Žtudiants 

une forme de concurrence entre le travail salariŽ et le travail scolaire (BŽduwŽ , Giret, 2008 ; Pinto, 2014). 
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Comme lÕillustre la rŽgression suivante (Tableau 2), nous avons tentŽ dÕexpliquer la mani•re dont se 

construit un emploi du temps consacrŽ ˆ plus de 75  % ˆ la scolaritŽ. Plusieurs variables explicatives ont ŽtŽ 

retenues  : le genre, la formation suivie, lÕexercice dÕune activitŽ rŽmunŽrŽe et sportive. En effet, les 

hommes auront moins t endance ˆ avoir un emploi du temps centrŽ sur le Ç scolaire  È que les femmes. De 

plus, les Žtudiantáes qui ne dŽclarent pas dÕactivitŽ rŽmunŽrŽe ni sportive auront plus de chance de 

consacrer leur temps aux cours et aux rŽvisions que les autres. Ce tableau  souligne par ailleurs un lŽger 

effet de la formation sur la probabilitŽ de consacrer plus de 75 % de son emploi du temps hebdomadaire ˆ 

la scolaritŽ. En effet , il appara”t que les Žtudiant áes inscritáes en sciences et techniques ont plus de 

probabilitŽ de  recentrer leur emploi du temps sur leur scolaritŽ.  

TABLEAU 2. LE SCOLARO-CENTRƒ4 
Type de mod•le  RŽgression logistique  

ModalitŽ ˆ expliquer  
+ 75 % de l'emploi du temps consacrŽ ˆ la
scolaritŽ 

Variables explicatives  Coef. Odds ratio  
Effe t 
marginal  

Sexe 
Homme  -0.5442 0.58  -2,40 % *** 

Femme  ref. ref. ref. 

Dans quelle formation •tes -vous 
inscrit áe ? 

Droit, Žconomie, gestion -0.3244 0.72  -1,30 % *** 

Lettres, sciences humaines et sociales  -1.0356 0.36  -5,90 % *** 

Sciences et techniques des activitŽs physiques 
et sportives  -0.8324 0.43  -4,30 % ns  

Sciences et techniques  ref. ref. ref. 

Institut universitaire de technologie  -0.3366 0.71  -1,40 % ns  

Institut d'administration des entreprises  -0.9735 0.38  -5,40 % *** 

SantŽ -0.5790 0.56  -2,60 % *** 

Consacrez -vous rŽguli•rement du 
temps ˆ une ou plusieurs activitŽ ás 
rŽmunŽrŽe ás ?  

Oui -2.9006 0.05  -36,80 % *** 

Non ref. ref. ref. 

Consacrez -vous rŽguli•rement du 
temps ˆ une ou plusieurs activitŽ.s 
au sein d'une association ou d'un 
club de sport ? 

Oui -0.4627 0.63  -2,00 % *** 

Non ref. ref. ref. 

Niveau de significativitŽ  : *** au seuil de 1 %, ** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %, ns. non significatif. Dans ce 
tableau, comme dans les suivants, et ˆ des fins de simplification, seules les variables significatives sont mobilisŽes.  

CÕest par exemple le cas dÕƒric (E022), Žtudiant en deuxi•me annŽe de mŽdecine dans une universitŽ 

parisienne. Apr•s avoir obtenu sans difficultŽ u n bac scientifique  avec mention tr•s bien Ð il a toujours ŽtŽ 

4
 LÕensemble des variables ŽnoncŽes prŽcŽdemment ont fait lÕobjet de tests statistiques, mais afin de faciliter la lecture du t ableau, 

nÕapparaissent que les variables significatives.  
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Ç matheux  È pour reprendre son expression  Ð il choisit dÕintŽgrer lÕuniversitŽ pour passer le concours 

dÕentrŽe en pharmacie. Apr•s un Žchec, il sÕoriente vers le concours de mŽdecine quÕil rŽussit. Pour cela, il 

a appris ˆ sÕorganiser, a appliquŽ de nouvelles techniques de travail et a intensifiŽ le rythme  : il Ç fait 

lÕouverture et la fermeture de la BU È. En pŽriode de rŽvision, il peut travailler jusquÕˆ 60 heures par 

semaine. En parall•le, ƒric est tr•s impliquŽ dans lÕassociation de tutorat des Žtudiant áes en mŽdecine 

lÕuniversitŽ. Au sein de cette derni•re, il co -organise les concours blancs (six par an), autogŽrŽs par les 

Žtudiants et les Žtudiantes en mŽdecine. Il participe Žgalement ˆ Žcrir e les sujets dÕexamen (sous forme de 

QCM), ˆ rŽdiger les corrigŽs puis scanner les copies (environ 1  000 par concours) dans un logiciel de 

correction automatique. Il anime aussi des cours de soutien aux Žtudiantáe s de premi•re annŽe. Par ailleur s, 

il parra ine trois Žtudiantáes quÕil soutient surtout moralement. Ë c™tŽ des Žtudes, ce jeune homme nÕa pas 

dÕautres activitŽs que celles liŽes ˆ lÕassociation dÕŽtudiants en mŽdecine. Il nÕŽvoque aucune activitŽ 

politique, sportive ou culturelle. M•me son activitŽ  sur les rŽseaux sociaux est liŽe ˆ ses Žtudes et ˆ la 

rŽussite aux examens. Facebook est pour lui un outil indispensable pour lÕŽchange de cours et 

lÕorganisation des concours blancs. Ses expŽriences de travail salariŽ se rŽsument ˆ quelques petits 

boulot s en tant que buraliste (deux mois) ou baby -sitter. Ainsi, cet Žtudiant se concentre uniquement ˆ ses 

activitŽs universitaires. Il est issu dÕune famille dÕorigine chinoise et non dipl™mŽe et vit avec ses parents 

dans un appartement situŽ en banlieue paris ienne. ƒric est boursier et touche ˆ ce titre environ 300  euros 

par mois. Ses parents le poussent avant tout ˆ rŽussir ses Žtudes  : Ç CÕest important pour eux quÕon ait des 

mŽtiers pas trop difficiles . È Ses activitŽs sont donc uniquement tournŽes vers les  Žtudes, ˆ lÕopposŽ de 

ceux  et celles , souvent issuáes de classes supŽrieures, qui peuvent se permettre de cumuler les activitŽs et 

qui incarnent le profil idŽal - typique de lÕÇ Žlite multi -engagŽe È.  

3. LÕÇ Žlite multi-engagŽe È

Un deuxi•me groupe dÕenqu•tŽs  correspond au profil que nous proposons dÕappeler Ç  lÕŽlite multi-

engagŽe. È Il rassemble une tr•s faible partie des Žtudiantáes (une centaine environ) et correspond ˆ celles 

et ceux qui cumulent des temps sociaux importants dans diffŽrents domaines, ˆ la  fois salariŽ, scolaire et 

extra-scolaire. LÕemploi du temps de ces rŽpondant áes est tr•s dense  : ils et elles consacrent en moyenne 

71 heures par semaine ˆ l'ensemble de leurs activitŽs 5. Le temps scolaire reprŽsente une part non 

nŽgligeable ( 42 heures en moyenne)  de ces activitŽs, m ais ˆ la diffŽrence du groupe prŽcŽdent, cet 

investissement important dans les Žtudes nÕexclut pas, au contraire, un investissement temporel dans 

dÕautres activitŽs. Ils sont ainsi parmi les Žtudiantáes qui travaillent le plus 6. DÕautre part, la moitiŽ d'entre 

eux fait du sport. Cette catŽgorie tend ˆ montrer (contrairement ˆ la prŽcŽdente) une complŽmenta ritŽ 

entre les diffŽrentes activitŽs des Žtudiantáes : les excellents parviennent ˆ mener tout de front. Cette 

complŽmentarit Ž est, cela dit , rŽservŽe ˆ une Žlite . 

5
 Ce temps peut sÕŽtendre jusquÕˆ une centaine dÕheures dÕactivitŽ pour les plus occupŽs. 

6
 Ces ŽlŽments de rŽponse au questionnaire ont ŽtŽ affinŽs dans les entretiens, et il appara”t que le travail ainsi dŽclarŽ peu t releve r 

aussi bien dÕun petit boulot (baby-sitting par exemple), que de stages intŽgrŽs aux cursus universitaires.  
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Comme lÕillustre la rŽgression suivante (Tableau 3), si la mention au bac est statistiquement corrŽlŽe au fait 

dÕavoir un emploi du temps de plus de 65  heures hebdomadaire s, lÕeffet est dÕautant plus fort pour les 

Žtudiantáes en forte rŽussite scolaire (mention Tr•s bien  au baccalaurŽat ). Cela confirme un rŽsultat plus 

gŽnŽral issu de notre base de donnŽes  : le tiers (30,5 %) des Žtudiantáes qui exercent au moins trois activitŽs 

extra-scolaires ont obtenu leur baccalaurŽat avec mention Tr•s bien. En outre, nous constatons un effet du 

sexe des enqu•tŽ áes. Les Žtudiants ont plus tendance que les Žtudiantes ˆ dŽclarer un emploi du temps 

aussi important. Enfin, de mani•re plut™t attendue (il sÕagit des activitŽs les plus rŽ pandues dans notre base 

de donnŽes) , la pratique dÕune activitŽ rŽmunŽrŽe et dÕactivitŽs artistiques et sportives est fortement corrŽlŽ e 

au fait dÕavoir un emploi du temps consŽquent. Ces Žtudiant áes sont particuli•rement investi áes dans les 

activitŽs rŽmu nŽrŽes, sportives, artistiques et culturelles. Le rapport au temps tel quÕils le dŽcrivent 

permettrait de les rapprocher du groupe des Ç  opportunistes  È dŽcrit par Mar’a Eugenia Longo  (2010). En 

effet, ils ne semblent pas inquiŽtŽ áes par les Žventuels marq ueurs dÕincertitude (la difficultŽ ˆ obtenir le mŽtier 

souhaitŽ, la difficultŽ ˆ dŽfinir ce m•me mŽtier, etc.) qui peuvent toucher leurs parcours. Toutefois, les 

discours rapportŽs les mettent ˆ distance dÕune forme dÕopportunisme Ð que nou s retrouvons dav antage 

chez les Žtudiantáes incarnant le profil du Ç  calculateu r È. En effet, pour ces derniers , les nombreuses activitŽs 

menŽes riment systŽmatiquement avec une forme de plaisir gratuit quÕils disent y trouver . 

TABLEAU 3. Ç LÕƒLITE MULTI-ENGAGƒE È 

Niveau de significativitŽ  : *** au seuil de 1 %, ** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %, ns.non significatif. 

Type d e mod•le RŽgression logistique  

ModalitŽ ˆ expliquer  
Emploi du temps de + 65  h 
dÕactivitŽs/semaine  

Variables explicatives  Coef. 
Odds 
ratio 

Effet 
marginal  

Sexe 
Homme  ref. ref. ref. 

Femme  -0.3889 0.68  -7,90 % *** 

Quelle mention avez -vous obtenu au baccalaurŽat  ? 

Passable 0 0.67  -8,20 % *** 

Assez bien -0.4717 0.62  -9,70 % *** 

Bien -0.5750 0.56  -12,10 % *** 

Tr•s bien  ref. ref. ref. 

Depuis janvier 2017, consacrez -vous rŽguli•rement 
du temps ˆ une ou plusieurs activitŽs rŽmunŽrŽes  ? 

Oui ref. ref. ref. 

Non -1.2511 0.29  -28,60 % *** 

Depuis janvier 2017, consacrez -vous rŽguli•rement 
du temps ˆ une activitŽ au sein d'une association 
artistique ou culturelle  ? 

Oui ref. ref. ref. 

Non -0.7759 0.46  -16,90 % *** 

Depuis janvier 20 17, consacrez-vous rŽguli•rement 
du temps ˆ une activitŽ au sein d'une association ou 
un club de sport ? 

Oui ref. ref. ref. 

Non -0.3496 0.70  -7,00 % *** 
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Marie (E06) fait partie de cette Žlite engagŽe. Apr•s avoir obtenu un baccalaurŽat Žconomique et social 

avec mention tr•s bien, elle entre dans une universitŽ parisienne sŽlective et int•gre un cursus de sciences 

sociales. Parall•lement, elle suit une formation de journalisme  dans la m•me universitŽ . Avant dÕentrer en 

master  2, elle prend une annŽe de cŽsure et en profite pour multiplier les expŽriences professionnelles et 

bŽnŽvoles. Elle commence par effectuer une mi ssion humanitaire en Asie, puis enchaine des stages 

professionnels dans le secteur associatif et dans le monde de lÕentreprise. Elle est aujourdÕhui en master 2. 

Depuis le dŽbut de sa scolaritŽ, Marie a toujours travaillŽ sans quÕelle en ait le besoin fina ncier. Elle a eu 

plusieurs Ç jobs Žtudiants  È : caissi•re dans un supermarchŽ, vendeuse pour une enseigne de v•tements 

de pr•t -ˆ -porter et visiteuse ˆ domicile pour les personnes ‰gŽes isolŽes  : 

Ç Je ne me suis jamais sentie obligŽe de le faire, jamais sen tie vraiment dans le besoin... parce que mes parents, 
ils Žtaient lˆ, mais... Je me disais que je devais quand m•me me bouger un peu, parce que j'avais conscience 
que les loyers sont chers... Je pense que j'avais aussi envie d'avoir un petit job, de voir a utre chose... ouais, je 
pense. È (Marie, 24 ans, master sciences sociales, Grand Žtablissement, E06.) 

Marie est issue dÕune famille dipl™mŽe et cultivŽe. Son p•re travaille dans le secteur associatif  Ð Ç Les chiens 

font pas des chats . È Dipl™mŽ dÕun bac agricole, il travaille pour une grande association humanitaire dont  il 

coordonne le rŽseau national. Il touche un salaire de 5 000 euros net par mois. Sa m•re est titulaire dÕun 

baccalaurŽat de comptabilitŽ. Elle est aum™ni•re dans un Žtablissement scolaire  privŽ. Marie a deux sÏurs 

jumelles ˆ peine plus ‰gŽes quÕelle et un petit fr•re. LÕune suit une formation pour devenir assistante sociale 

et lÕautre poursuit des Žtudes dÕinfirmi•re. Cette Ç fibre  È sociale se rŽv•le chez Marie par sa participation ˆ de 

nombreuses associations  ; elle est aussi animatrice pour les Scouts. Elle se prŽsente comme Žtant une 

femme engagŽe. DÕun point de vue politique, Marie se dit de gauche, elle a votŽ Benoit Hamon aux derni•res 

Žlections  prŽsidentielles Ç vraiment par convict ion È, puis au second tour elle a votŽ Emmanuel Macron Ç  par 

dŽfaut  È. Elle est Žgalement attachŽe ˆ porter deux causes sociales  Ç qui lui tiennent ˆ cÏur  È : la protection 

environnementale/zŽro dŽchets et lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes. Au quoti dien, Marie rŽduit sa 

consommation de viande, fabrique ses cosmŽtiques, ach•te en vrac dans un magasin bio Ç  Les Nouveaux 

Robinsons È et Žvite la surconsommation. De plus, avec Ç  avec un petit groupe de filles È, en fin de master 1, 

elle a dŽcidŽ de crŽer une association qui met en place des ateliers dans les Žtablissements scolaires (plut™t 

au coll•ge) pour lutter contre les stŽrŽotypes de genre. Elles proposent dans le cadre de cette association 

des interventions ponctuelles dans les classes. Pendant les trois premi•res annŽes ˆ lÕuniversitŽ, elle a ŽtŽ 

responsable Ç communication È, dans une association politique ˆ lÕuniversitŽ qui organise des dŽbats. Par 

ailleurs, pendant 15 ans, Marie a pratiquŽ  la danse classique 7 heures par semaine au sein dÕune Žco le privŽe. 

Ainsi pour Marie, ces diffŽrentes activitŽs se cumulent aisŽment et sans contraintes. Elles sont le fruit dÕune 

envie de faire des choses, de sÕengager plus que dÕun calcul rationnel . 

4. Le Ç calculateur  È

Proche en termes de variŽtŽ des activitŽs dans son emploi du temps , mais dans une logique tr•s diffŽrente 

de celle de cette petite Žlite, le profil idŽal - typique du Ç calculateur  È est incarnŽ par des Žtudiant áes ayant 

un emploi du temps hebdomadaire dÕune durŽe de 52  heures en moyenne. SÕils consacrent une trentaine 
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dÕheures ˆ leur scolaritŽ, ces Žtudiant áes se distinguent tout particuli•rement par un fort investissement 

dans les autres activitŽs. Pour mettre au jour ce type, nous avons cherchŽ ˆ rendre compte du 

comportement dÕŽtudiant áes qui ont  une vie scol aire importante relativement au profil du Ç scolaro -

centrŽ È, sans pour autant avoir un agenda aussi fourni que les membres de lÕ Ç Žlite multi -engagŽe È.  

Dans cette perspective nous avons eu recours ˆ deux rŽgressions logistiques en mobilisan t les variables 

relatives ˆ lÕemploi du temps. La premi•re souligne lÕeffet de lÕimplication dans diverses activitŽs (activitŽs 

rŽmunŽrŽes, sportives, culturelles, caritatives, activitŽs au sein dÕorganisations Žtudiantes) sur le fait de 

consacrer une part  importante de lÕemploi du temps ˆ sa scolaritŽ (entre 67  % et 84 % de lÕemploi du temps 

hebdomadaire). Concr•tement, les Žtudiant áes se rapprochant de ce profil idŽal - typique dŽclarent un 

volume horaire hebdomadaire plus grand que ceux incarnant celui du scolaro -centrŽ. Par ailleurs, lÕeffet de 

lÕŽtablissement est ici significativement ŽlevŽ pour les IAE.  

TABLEAU 4. LE Ç CALCULATEUR È SELON LA VARIƒTƒ DE LÕEMPLOI DU TEMPS 
Type de mod•le  RŽgression Logistique  

ModalitŽ ˆ expliquer  
ƒtudiant áeás qui consacrent 
ente 67 et 84  % de leur EDT ˆ 
l'universitŽ  

Variables explicatives  Coef. Odds ratio  Effet marginal  

Sexe Homme  ref. ref. ref. 

Femme  -0.2676 0.77  -6,60 % *** 

Depuis janvier 2017,  
consacrez -vous rŽguli•rement  
du temps ˆ une ou plusieurs activitŽs rŽmunŽrŽes  ?  

Oui ref. ref. ref. 

Non -0.9076 0.40  -22,30 % *** 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous rŽguli•rement du 
temps ˆ une activitŽ au sein d'une association ou un club 
de sport ?   

oui ref. ref. ref. 

non -0.3589 0.70  -8,80 % *** 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous rŽguli•rement du 
temps ˆ une activitŽ au sein d'une association artistique ou 
culturelle ?   

oui ref. ref. ref. 

non -0.7486 0.47  -18,50 % *** 

Dans quel Žtablissement •tes vous inscrit  ? 
Grand Žtab.  0.0261 1.03  0,60 % ns  

UniversitŽ parisienne  -0.2382 0.79  -5,80 % *** 

IAE ref. ref. ref. 

UniversitŽ en rŽgion  -0.0716 0.93  -1,70 % ns  

Depuis janvier 2017, consacrez- vous rŽguli•rement du 
temps ˆ une activitŽ au sein d'un syndicat ou d'une 
organisation Žtudiante ?   

oui  0.5402 1.72  12,10% *** 

non ref. ref. ref. 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous rŽguli•rement du 
temps ˆ une activitŽ au sein d'une association caritative, 
humanitaire ou environnementale ?  

oui  0.5400 1.72  12,10 % *** 

non ref. ref. ref. 

Niveau de significativitŽ  : *** au seuil de 1 %, ** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %, ns. non significatif . 

La seconde rŽgression sÕintŽresse au comportement dÕŽtudiantáes dŽclarant un emploi du  temps 

hebdomadaire sÕŽtalant entre 45 et 64 heures. Comme la premi•re rŽgression, elle souligne lÕeffet de 
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diffŽrentes activitŽs, mais surtout elle met en avant un autre effet, celui de lÕŽtablissement  : il est en effet 

significativement ŽlevŽ pour le gra nd Žtablissement  (Tableau 5). 

TABLEAU 5. Ç LE CALCULATEUR È SELON LA TAILLE DE LÕEMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE 
Type de mod•le  RŽgression Logistique  

ModalitŽ ˆ expliquer  Emploi du temps hebdomadaire 
entre 45 et 64 heures  

Variables explic atives Coef. Odds ratio  Effet marginal  

Depuis janvier 2017, consacrez- vous 
rŽguli•rement du temps ˆ une ou plusieurs 
activitŽs rŽmunŽrŽes ?  

oui  ref. ref. ref. 

non -1.0266 0.36  -24,60 % *** 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous 
rŽguli•rement du temps ˆ une activitŽ au sein 
d'une association ou un club de sport ? 

oui  ref. ref. ref. 

non -0.3915 0.68  -8,90 % *** 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous 
rŽguli•rement du temps ˆ une activitŽ au sein 
d'une association artistique ou culturelle ?  

oui  ref. ref. ref. 

non -0.4896 0.61  -11,20 % *** 

Dans quel Žtablissement •tes vous inscrit  ?  

Grand Žtablissement  ref. ref. ref. 

UniversitŽ parisienne  -0.2243 0.80  -4,90 % *** 

IAE -0.5504 0.58  -12,70 % *** 

UniversitŽ en rŽgion  -0.3825 0.68  -8,60 % *** 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous 
rŽguli•rement du temps ˆ une activitŽ au sein 
d'un syndicat ou d'une organisation Žtudiante ? 

oui   0.3283 1.39  6,50 % **  

non ref. ref. ref. 

Depuis janvier 2017, consacrez- vous 
rŽguli•rement du temps ˆ une activitŽ au sein 
d'une association caritative, humanitaire ou 
environnementale ?   

oui  0.5686 1.77  10,60 % *** 

non ref. ref. ref. 

Niveau de significativitŽ  : *** au seuil de 1 %, ** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %, ns. non significatif . 

Nous faisons le choix de rapprocher ces deux sous -types dÕŽtudiantáes au sein du profil idŽal typique du 

calculateur, dans la mesure o• ils prŽsentent des caractŽristiques semblables  : Žtablissements orientŽs 

vers lÕinsertion professionnelle, vie associative intense et quantitŽ de travail scolaire (au sein de 

lÕŽtablissement et ˆ la maison) relativement importante. Ainsi, ils sont significativement plus nombreux ˆ 

mener une activitŽ associative, ˆ sÕengager dans une organisati on Žtudiante, ˆ avoir une pratique 

religieuse, ˆ prendre part ˆ une action caritative. En rŽsumŽ, leur emploi du temps est plus fragmentŽ que 

les autres et la vie scolaire nÕen constitue quÕune composante parmi les autres. Il est ˆ cet Žgard tout ˆ fait 

notable que ces Žtudiant .es se retrouvent plut™t dans les Žtablissements qui dŽveloppent une approche 

pŽdagogique ˆ visŽe explicitement professionnalisante. LÕŽtablissement parisien sŽlectif orientŽ vers les 

sciences de gestion ainsi que les instituts dÕadmi nistration des entreprises  (IAE) accueillent ainsi plus 
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volontiers des Žtudiant áes aspirant ˆ ce genre de parcours. De la m•me mani•re, par la pŽdagogie que ces 

Žtablissements pratiquent, ils encouragent plus particuli•rement les Žtudiant áes ˆ adopter ce g enre de 

conduite. Leur rapport au travail est ici alors ambivalent  : sÕils nÕoccupent pas nŽcessairement un emploi 

salariŽ, lÕensemble de leurs activitŽs extra-scolaires rŽpondent ˆ leur souci de se construire un avenir 

professionnel, objectivŽ par la qu•t e du Ç beau  È curriculum vitae.  

Cette logique sÕincarne parfaitement dans le cas de Tom  (E032), Žtudiant en master  1 de m anagement dans 

un IAE en rŽgion. Apr•s un bac ES avec mention bien, il valide une double licence IAE/LEA (langues 

Žtrang•res appliquŽes)  avant dÕintŽgrer son master en alternance. Pour Tom, lÕensemble de ses activitŽs 

quÕelles soient scolaires, salariŽes ou extra-scolaires sont orientŽes vers la construction de son avenir 

professionnel. Apr•s plusieurs stages dans lÕindustrie, il est aujou rdÕhui chargŽ de la santŽ et de la sŽcuritŽ 

pour une grande entreprise avec le statut dÕalternant (une semaine sur deux). Issu dÕune famille de la classe 

moyenne, il met toutes les chances de son c™tŽ pour acquŽrir les compŽtences dont il a besoin pour se faire 

embaucher. Ainsi, il est tr•s investi dans une association Žtudiante qui vise ˆ promouvoir son IAE et dispose 

dÕun budget consŽquent (200 000 euros par an). SÕil y est au dŽpart par Ç passe-temps  È, il se rend 

rapidement compte que le travail associatif lui permet dÕapprendre beaucoup de choses. Il explique ainsi quÕil 

y a dŽveloppŽ des compŽtences professionnelles globales et polyvalentes  : commerce, marketing, 

recrutement, comptabilitŽ... Il mobilise explicitement ces compŽtences dans ses entretiens  dÕembauche et 

sur son CV. Sur son profil dans le rŽseau professionnel Linkedin par exemple, son activitŽ associative est 

inscrite dans ses Ç expŽriences È au m•me titre que ses autres expŽriences professionnelles et non pas dans 

la catŽgorie Ç expŽriences  de bŽnŽvolat È , o• il range son engagement comme tuteur dÕŽl•ves en difficultŽ. Il 

met Žgalement en avant le Ç  rŽseau professionnel  È que cet engagement lui procure. Il raconte ainsi avoir 

obtenu son premier stage par lÕintermŽdiaire des contacts forgŽs d ans cette association. En parall•le, il a un 

engagement davantage Ç  pour la bonne cause  È au sein dÕune deuxi•me association Žtudiante pour laquelle 

il organise une course caritative en faveur du handisport. Cependant, lˆ encore, il fait explicitement le l ien 

entre cette dimension Ç caritative È et son avenir professionnel  quÕil envisage au sein de la responsabilitŽ 

sociale des entreprises.   

5. Ç Le distanciŽ È

Ë lÕopposŽ des profils idŽaux-typiques prŽcŽdents, ce dernier caractŽrise celles et ceux qui pratiqu ent tr•s peu 

dÕactivitŽs scolaires comme extra-scolaires. En moyenne, ces Žtudiantáes ont 14 heures de cours par semaine et 

consacrent moins de 10 heures hebdomadaires  aux rŽvisions. Ë partir de la rŽgression suivante, n ous montrons 

que les Žtudiantáes qui ont peu dÕheures de cours (moins de 20 heures de cours par semaine) ont tendance ˆ 

avoir un emploi du temps hebdomadaire de moins de 24 heures (et donc peu dÕactivitŽs en dehors de leurs 

Žtudes). De m•me que ceux et celles qui nÕont pas dÕactivitŽ rŽmunŽr Že ˆ c™tŽ de leurs Žtudes et qui nÕexercent 

aucune activitŽ sportive auront un emploi du temps Ç  peu rempli  È. DÕautres variables se rapportant ˆ lÕorigine 

sociale doivent Žgalement •tre p rises en compte. Les Žtudiantáes ayant un p•re cadre auront tendance  ˆ avoir 

un emploi du temps plus chargŽ que les jeunes ayant un p•re exer•ant une profession in termŽdiaire. Quant aux 

Žtudiantáes enfants dÕun p•re ouvrier, ils auront plus de chance dÕavoir un faible emploi du temps et de 
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combiner peu dÕactivitŽs entre el les. Enfin, les boursier áes ont une probabilitŽ moindre de dŽclarer un emploi du 

temps hebdomadaire de moins de 24 heures par rapport aux Žtudiantáes ne touchant pas cette aide financi•re. 

Nous captons probablement  ici le fait que les Žtudiantáe s boursieráes ont moins souvent une activitŽ rŽmunŽrŽe 

par rapport aux non boursieráe s (Belghith, 2015).  

Nous retrouvons le profil du distanciŽ dans le cas de Cynthia (E014), Žtudiante en licence  1 de psychologie en 

rŽgion, ‰gŽe de 20 ans. Ayant intŽgrŽ cette fili•r e Ç par dŽfaut  È, elle dŽclare •tre Ç  en pause ˆ la fac È et 

souhaite avant tout retourner vivre ˆ Paris et intŽgrer un BTS en alternance commerce afin dÕÇ  •tre 

indŽpendante  È. Elle juge ce projet plus cohŽrent avec son parcours scolaire. En effet, Cynthia  est dipl™mŽe 

dÕun baccalaurŽat professionnel de commerce quÕelle a obtenu avec mention bien dans un Ç  lycŽe 

poubelle  È de la banlieue parisienne. Apr•s un Žchec en premi•re annŽe de LEA, elle abandonne en m•me 

temps que ses parents divorcent. Ë cette pŽri ode quÕelle qualifie de tr•s Ç  difficile È, elle dŽmŽnage en rŽgion 

avec sa m•re. Elle cherche ˆ travailler entre 15 et 20 heures par semaine dans la restauration rapide mais ne 

trouve pas ˆ sÕemployer  : Ç On me dit toujours que cÕest complet . È La m•re de  Cynthia est actuellement au 

ch™mage. Dipl™mŽe dÕun BTS de tourisme , elle a ŽtŽ h™tesse dÕaccueil dans une entreprise. Quant ˆ son p•re, 

il nÕa pas de dipl™me et est aujourdÕhui chef dÕune entreprise de transports. Cynthia a un fr•re, titulaire dÕun 

bac technologique, qui recherche actuellement du travail. Ë c™tŽ des Žtudes, Cynthia ne pratique aucune 

activitŽ. De m•me, la politique ne lÕintŽresse pas, elle dŽclare ne rien y conna”tre. Elle sort de temps en temps 

avec ses amiáes dans le centre-ville. Ses sorties sont limitŽes faute de moyens  : Ç Je ne dŽpense pas lÕargent 

que je nÕai pas et comme je travaille pasÉ. È Le rapport assez nŽgatif que Cynthia entretient au travail est ici 

cumulatif dÕun rapport distanciŽ ˆ lÕensemble des autres activitŽs.  



POUR UNE APPROCHE PLURIELLE DU RAPPORT AU TRAVAIL 

! ! ! 91 

TABLEAU 6. LE DISTANCIƒ 

 Niveau de significativitŽ  : *** au seuil de 1 %, ** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %, ns. non significatif . 

Ainsi, lÕanalyse de lÕarticulation des temps sociaux fait Žmerger quatre profils idŽaux -typiques aux rapports 

au travail variŽs. Chez le Ç scolaro -centrŽ È, le travail scolaire occupe tout lÕespace et laisse peu de place 

au travail salariŽ. Nous pouvons r approcher ce profil des nombreux travaux qui insistent sur la concurrence 

entre travail salariŽ et Žtudiant et permet tent de poser lÕhypoth•se que lÕŽchec universitaire tiendrait 

notamment dans les obligations que subissent certains Žtudiants ˆ gagner leur  vie ˆ c™tŽ. Cette hypoth•se 

est remise en cause chez Ç  lÕŽlite multi-engagŽe È comme chez le Ç  calculateur  È pour lesquels  le cumul 

des activitŽs (travail, scolaire, extra -scolaire) est revendiquŽ de mani•re positive. Cependant, le rapport au 

travail , lˆ encore,  diverge pour les Žtudiantáes qui incarnent ces deux profils idŽaux typiques  : si lÕŽlite multi-

engagŽe travaill e par envie ou par plaisir, le calculateur , pour sa part , nÕenvisage ses activitŽs non scolaires 

quÕˆ travers le prisme de la prŽparation  de la carri•re. Pour lui, lÕinvestissement dans le travail et dans la 

profession se joue ainsi d•s le dŽbut des Žtudes avec lÕoptique unique de construire son avenir dans ce 

que nous avons appelŽ  la logique  du Ç beau CV È. Enfin, les jeunes qui sont les p lus distants ne le sont pas 

seulement vis- ˆ -vis du travail mais bien ˆ lÕŽgard de lÕensemble de leurs autres activitŽs. Ces analyses 

Type de mod•le  RŽgression Logistique  

ModalitŽ ˆ expliquer  Emploi du temps hebdomadaire de moins 
de 24 heures  

Coeff. Odds 
Ratio 

Effet 
marginal  

Variables explicatives  

Depuis janvier 2017, consacrez -vous 
rŽguli•rement du tem ps ˆ une ou plusieurs 
activitŽs rŽmunŽrŽes ? 

Oui -2.6927 0.07  -55,60 % *** 

Non ref. ref. ref. 

Depuis janvier 2017, consacrez -vous 
rŽguli•rement du temps ˆ une activitŽ au 
sein d'une association ou un club de sport ?  

Oui -0.6867 0.50  -9,80 % *** 
Non ref. ref. ref. 

En moyenne, combien d'heures de cours par 
semaine avez -vous ? 

Moins de 20 heures par semaine  ref. ref. ref. 
Entre 21 et 30 heures par semaine  -2.8323 0.06  -58,50 % *** 
Plus de 30 heures par semaine   0.4920 1.64  4,60% ns  

En moyenne, combien de temps par 
semaine consacrez -vous aux Žtudes en 
dehors des heures de cours ?  

Moins de 10 heures par semaine  ref. ref. ref. 
Entre 11h et 25 h -2.7281 0.07  -56,40 % *** 

Plus de 25 h par semaine  -0.3177 0.73  -4,00 % ns  

ætes-vous bo ursier ? Oui -0.2766 0.76  -3,40 % *** 

Non  ref. ref. ref. 

PCS du p•re P•re agriculteur  -0.9582 0.38  -14,90 % ns  
Artisan, commer•ant et chef entreprise  -0.3573 0.70  -4,50 % ns  

Cadre -0.3377 0.71  -4,30 % *** 

Profession interm Ždiaire ref. ref. ref. 
EmployŽ  -0.0250 0.98  -0,30 % ns  

Ouvrier   0.5306 1.70  4,80 % *  

Autre  0.0865 1.09  0,90 % ns  
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nous conduisent ainsi ˆ corroborer la grande diversitŽ qui se cache derri•re la catŽgorie de Ç  jeunes  È et 

donc derri•re leur rapport au travail.  

TABLEAU 7. CARACTƒRISTIQUES SOCIALES DES ENQUæTƒáES 
N¡ PrŽnom  Sexe Age  Dipl™me Bac 

01 Marc H 21 ans 2e annŽe DUT assistant social Bac ES mention assez bien  

02 Emma F 24 ans 1re annŽe de psycho sociale Bac L mention tr•s bie n 

03 Mathieu  H 22 ans ou 23 Master 1 MEEF Bac L mention bien 

04 Giulia F 20 ans Licence  2 sciences de gestion  Bac italien 100 sur 100 

05 Emilie  F 24 ans Master 2 finance  Bac S mention bien (tr•s dŽ•ue)  

06 Marie F 24 ans Master 2 sciences sociales  Bac ES mention tr•s bien (18,5 de moyenne)  

07 LŽopoldine F 20 ans 
Licence  2 sciences des 
organisations  Bac ES mention tr•s bien  

08 Nathalie  F 25 ans M1 sciences sociales  Bac L assez bien 

09 Jean H 20 ans Licence  3 Psycho Bac S mention tr•s bien  

010 Louise F 28 ans Doctorat en mŽdecine  Bac S mention tr•s bien  

011 Anne F 21 ans Master 1 socio alternance Bac ES mention tr•s bien  

012 Augustine F 22 ans Master 1 ressources humaines  Bac S mention tr•s bien  

013 LŽa F 21 ans Licence  3 socio Bac ES mention bien  

014 Cynthia F 20 ans Licence  1 psycho Bac pro commerce mention bien  

015 Gwena‘lle  F 18 ans Licence  1 psycho Bac L 

016 Hugo  H 22 ans 
Master 1 gŽnie de 
l'environnement  Bac S mention bien 

017 Jordan  H 18 ans Licence  1 psycho Bac S mention assez bien  

018 Pauline  F 20 ans  L2 humanitŽs  Bac ES mention assez bien  

019 Ronan H 19 ans DUT communication  Bac ES mention assez bien  

020 Ana•s F 29 ans 
Doctorat pharmacie et 
internat Bac S mention bien 

021 Thomas  H 22 ans 5e annŽe de mŽdecine  Bac S mention tr•s bien  

022 ƒric H 21 ans 2e annŽe de mŽdecine  Bac S mention tr•s bien  

023 Pablo H 22 ans Master 2 ingŽnierie mŽdicale Bac S mention bien 

024 Kamel  H 18 ans 2e annŽe de pharmacie  Bac S mention tr•s bien  
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025 Leila  F 20 ans 2e annŽe de mŽdecine  Bac S mention bi en 

026 AurŽlie  F 28 ans 4e annŽe de th•se de droit  Bac ES mention bien  

027 Samirah F 22 ans Licence  2 informatique  
Bac S algŽrien (avec mention) + bac fran•ais en 
candidat libre  

028 OcŽane F 20 ans 
Licence  3 sciences de 
l'Žducation  Bac ES mention bien  

029 Mathilde  F 22 ans 3e annŽe de mŽdecine  Bac S mention tr•s bien (fŽlicitations du jury)  

030 Dounia F 24 ans Master 2 physique mŽdicale Bac S sans mention 

031 Tom H 23 ans Master 1 management  Bac ES mention bien  

032 Azure F 24 ans 
Master 2 managemen t et 
informatique  Bac ES mention assez bien  

033 Malek  H 28 ans PrŽpa expert comptable  Bac Eco-Gestion mention bien (Tunis)  

034 Albane  F 25 ans 3e annŽe internat mŽdecine Bac S option international mention tr•s bien  

035 Adrien  H  22 ans Master 2 contr™le de gestion  Bac ES mention assez bien   
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Conclusion gŽnŽrale  

Dominique Glaymann, centre Pierre Naville, universitŽ dÕEvry, universitŽ Paris-Saclay  

Les diffŽrents textes qui constituent ce volume confirment et illustrent la complexitŽ comme la richess e 

des rapports au travail et ˆ lÕemploi des jeunes, adolescentáes et adultes (les 16 -30 ans). On comprend ˆ lire 

les diffŽrentáes auteurátrices la complŽmentaritŽ des dimensions sociales et Žconomiques, expŽrientielles 

et sentimentales dans la fa•on dont les jeunes pensent, attendent, esp•rent des activitŽs de travail, des 

situations dÕemploi, des relations professionnelles et de ce qui en dŽcoule. On y voit confirmŽe la nŽcessitŽ 

de relativiser une approche gŽnŽrationnelle de la construction sociale qui fa brique des rapports au travail 

et ˆ lÕemploi marquŽs par les origines familiales, les positions sociales  Ð dont lÕaspect genrŽ Ð, les parcours 

scolaires et professionnels, les diffŽrences matŽrielles et objectives, les interprŽtations subjectives et 

Žmotionnelles. Autant dÕaspects qui expliquent pourquoi il nÕest possible ni dÕidentifier un rapport au travail 

homog•ne des jeunes gŽnŽrations, ni dÕopposer les reprŽsentations  et les valorisations du travail des 

jeunes gŽnŽrations et celles  des plus ‰gŽes. 

Une dimension gŽnŽrationnelle ˆ relativiser 

Les enqu•tes qui servent de base aux diffŽrents textes montrent une fois encore (Delay, 2008) 

lÕinexactitude des poncifs si souvent rŽpŽtŽs sur Ç les jeunes dÕaujourdÕhui È, leurs supposŽs retrait, 

dŽsintŽr•t, dŽsinvestissement vis -ˆ -vis du travail et leur dŽdain pour sa valeur. Comme les gŽnŽrations 

prŽcŽdentes, ils et elles ont une vision complexe et parfois contradictoire (Loriol, 2017) marquŽe par le 

contexte dans lequel ils ont grandi et ont ŽtŽ socialisŽs  : ils et elles sont influencŽs par leur environnement, 

quÕil soit socio-Žconomique (avec la prŽgnance du ch™mage et des emplois prŽcaires), culturel ou 

technique (avec lÕomniprŽsence du tŽlŽphone cellulaire, de lÕordinateur portable, des tablettes, de 

lÕInternet et des rŽseaux sociaux). Ils ne sont donc pas en tout point conformes ˆ ce que les gŽnŽrations 

prŽcŽdentes idŽalisent de leur passŽ et projetaient pour leurs descendants. Il conviendrait sans doute 

dÕinverser le raisonnement en se demandant comment ont Ž voluŽ les demandes des adultes Ð recruteurs, 

supŽrieurs hiŽrarchiques, coll•gues clients Ð vis-ˆ -vis des jeunes cherchant un emploi ou en dŽbut de vie 

professionnelle plut™t que de polariser le regard sur ce que ces jeunes sont ou ne sont pas, savent ou ne  

savent pas, font ou ne font pas. On verrait alors combien le monde du travail est devenu dur et exigeant 

pour les nouveaux arrivants, ce qui nÕenl•ve rien aux maladresses, failles et manques Žvidents liŽs ˆ leur 

inexpŽrience, mais dit beaucoup sur la fa•o n dont, trop souvent, on les accueille et on les emploie 

(Lefresne, 2003). On mesurerait combien depuis 40  ans p•se sur les jeunes la responsabilisation 

individuelle de se former et de se conformer pou r trouver un emploi, conduire sa carri•re, entretenir son 

Ç employabilitŽ È (Glaymann, 2017). 

Comme celles dÕhier, et davantage m•me ˆ certains Žgards, les nouvelles gŽnŽrations Ð en fin de 

formation initiale ou en dŽbut de vie active Ð accordent une place majeure au travail, au contenu et aux 
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conditions de tr avail, ˆ lÕemploi, au statut et ˆ la position hiŽrarchique de lÕemploi. Chacun des chapitres 

montre sous un angle particulier quÕils y voient des ŽlŽments essentiels de leur vie ˆ venir et y projettent 

des opportunitŽs ˆ saisir et des espoirs importants, t out en Žtant assez largement conscients des difficultŽs 

et des obstacles jalonnant leurs parcours passŽs, prŽsents et futurs. En cela, ils et elles ne se distinguent 

pas radicalement de leurs a”nŽs, ˆ rebours des thŽories et discours mŽdiatiques sur les rapports 

totalement nouveaux, voire incomprŽhensibles, au travail de la Ç  gŽnŽration Y È (nŽe dans les annŽes 1980 

ˆ 2000) ou de Ç  la gŽnŽration Z  È (nŽe depuis le dŽbut de ce si•cle ) [Pichault , Pleyers, 2012]. Comme les 

Ç anciens È jeunes dÕhier et dÕavant-hier, leurs rapports au travail et ˆ lÕemploi se construisent et Žvoluent 

au grŽ de ce quÕils ont vu, vŽcu, entendu dans leur famille et leur quartier, ˆ lÕŽcole et ˆ lÕuniversitŽ (quand 

ils y sont allŽs, ce qui est beaucoup plus frŽquent quÕavant 1), dans leurs stages et Ç petits boulots  È, dans 

leur qu•te dÕinsertion et dans leurs premiers emplois (pour celles et ceux qui en sont dŽjˆ ˆ cette Žtape). 

Le rapport des jeunes au travail est intimement liŽ ˆ ce quÕest le travail et lÕempl oi des jeunes (Nicole -

Drancourt , Roulleau -Berger, 2001). 

Que sait-on alors de plus sur leurs reprŽsentations du travail et de lÕemploi, sur leurs attentes et sur leurs 

craintes  ? 

Chacunáe des jeunes dont le tŽmoignage et le parcours a servi de base ˆ ces analyses confirme non 

seulement la place essentielle quÕoccupe le travail dans sa vie, son syst•me de valeur, ses rŽflexions et ses 

projections, mais aussi la pluralitŽ de ses espoirs et de ses inquiŽtudes. QuÕils soient encore en formation 

initiale, quÕils expŽrimentent la transition Ð parfois longue Ð entre formation et emploi ou quÕils vivent leurs 

premi•res expŽriences professionnelles, ils affirment tr•s largement leur attachement ˆ la multiplicitŽ des 

dimensions du travail et de ses apports espŽrŽs. Avec leurs mots, la plupa rt se montrent conscients de la 

dualitŽ du travail  : dÕune part sa dimension utilitariste ou instrumentale qui en fait un moyen incontournable 

de gagner sa vie et de se faire une place reconnue dans la sociŽtŽ, et dÕautre part sa dimension 

Žmancipatrice ou  expressive qui fait aussi du travail et de lÕemploi une occasion de mener une activitŽ 

Žpanouissante et de jouer un r™le social utile en dŽpit des rŽalitŽs de lÕexploitation et de lÕaliŽnation qui  les 

caractŽrisent aussi. Tout en espŽrant  pouvoir satisfaire ces deux dimensions matŽrialiste et symbolique en 

accŽdant ˆ des postes sžrs, rŽmunŽrateurs et intŽressants, beaucoup insistent sur lÕimportance ˆ leurs 

yeux dÕun Žquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle  et sur la qualitŽ des relatio ns sociales 

et humaines (avec la hiŽrarchie, les coll•gues, les clients ou les usagers) . Sans •tre enti•rement nouvelle , 

lÕaspiration ˆ ce que le travail  nÕempi•te pas de fa•on excessive sur la vie personnelle  sÕexprime 

probablement autrement et prend sans  doute plus dÕimportance que dans  les gŽnŽrations les plus ‰gŽes. 

Un deuxi•me enseignement important qui ressort des textes de ce volume et des enqu•tes sur lesquelles ils 

sÕappuient est la confirmation de la diversitŽ de la jeunesse Ð ou des jeunesses Ð dans son rapport au travail.   

1
 Rappelons sans dŽtailler lÕŽvolution que le nombre de jeunes scolarisŽs dans lÕenseignement supŽrieur est passŽ de 310 000 en 

1960 ˆ 2,7 millions  en 2018 (Source : MESR, 2019, Note flash du SIES, no 15).
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Des rapports divers au travail 

La durŽe des Žtudes et le niveau de dipl™me ˆ la sortie conditionnent largement les modalitŽs dÕentrŽe 

dans la vie active, non seulement en termes de qualification des postes accessibles , mais aussi en termes 

de parcours dÕinsertion (durŽe, confrontation au ch™mage et ˆ la prŽcaritŽ, obstacles au recrutement) et de 

qualitŽ dÕemploi (nature et durŽe des contrats, avantages sociaux, rŽmunŽrations). Cela affecte de fa•on 

importante le regard que chacu náe porte sur le travail, les attentes quÕil ou elle se fixe et la valeur quÕil ou 

elle lui accorde. Julie Bene montre ainsi que la vision du travail (des jeunes) nÕest ni homog•ne Ð entre 

eux Ð ni immuable Ð dans le temps  Ð, mais quÕelle se transforme au grŽ des Žtapes qui jalonnent les 

parcours dÕinsertion professionnelle, les difficultŽs et les opportunitŽs Žtant elles -m•mes corrŽlŽes de 

fa•on Žtroite aux parcours scolaires et universitaires qui ont prŽcŽdŽ. En sÕappuyant sur lÕenqu•te 

GŽnŽration 2013, son Žtude montre que le point de vue des jeunes sur le travail et sur ce qui compte le 

plus comme caractŽristiques dÕun emploi apprŽciable est fortement liŽ ˆ leur parcours dÕinsertion 

professionnelle (dŽlai avant dÕobtenir un emploi durable, passages par l e ch™mage, occupation dÕemplois 

prŽcaires plus ou moins nombreux, expŽriences de discrimination plus ou moins frŽquentes, etc.).  

On le sait, les Žcarts de parcours et de rŽussite scolaires comme les diffŽrences de parcours dÕinsertion et 

dÕemplois occupŽs en dŽbut de vie active ne sont pas alŽatoirement rŽpartis dans la jeune gŽnŽration 

(elles ne lÕŽtaient pas non plus dans les prŽcŽdentes), mais sont tr•s nettement influencŽes par lÕorigine 

sociale. D•s lors, la relation objective et subjective quÕentreti ennent les jeunes vis -ˆ -vis du travail a 

beaucoup ˆ voir avec leur position sociale, comme cÕest aussi le cas de leurs rapports aux Žtudes et, 

durant leurs Žtudes, de leurs rapports aux temps et aux activitŽs. Julie CouronnŽ et ses coauteur átrices en 

dessinent quatre mod•les types qui permettent de montrer combien lÕarticulation des temps sociaux 

estudiantins, quÕexpliquent en partie lÕorigine sociale et la socialisation primaire, exerce une influence sur la 

valeur accordŽe ˆ diffŽrentes activitŽs, sur les temps quÕils leur allouent, et en dernier ressort sur la place 

prŽsente et future du travail. DÕune certaine fa•on, lÕorganisation du temps Žtudiant (durŽe, pluralitŽ, 

diversitŽ des activitŽs scolaires et non scolaires) est un bon indicateur de lÕimportance matŽrielle et 

symbolique qui est et sera donnŽe au travail.  

Ces deux textes renvoient en partie au moins aux grands dŽterminismes sociaux et confirment 

lÕimportance de penser le rapport au travail des jeunes comme une rŽalitŽ plurielle, socio -Žconomique  

avant dÕ•tre gŽnŽrationnelle.  

La contribution dÕAgathe Dirani confirme cet acquis sociologique par ce quÕelle donne ˆ voir de la 

singularitŽ des rapports aux Žtudes et au travail des Žtudiant áes issuáes de milieux populaires. Les cas 

quÕelle a pu observer et interroger illustrent les effets de lÕorigine sociale (niveaux dÕemploi et de revenu 

des parents, capital scolaire et culturel de la famille, mod•le Žducatif) sur les attentes ˆ lÕŽgard du travail et 

de lÕemploi au terme de carri•res scolaires et unive rsitaires marquŽes du sceau dÕune mobilitŽ sociale 

ascendante en cours de rŽalisation et qui sera (ou non) effective apr•s lÕacc•s ˆ lÕemploi , compte tenu des 

risques de dŽvalorisation des dipl™mes (Lemistre, 2003) et de dŽclassement (Giret, 2015). Si le r apport 

instrumental au travail (acc•s ˆ un revenu, levier dÕindŽpendance Žconomique, moyen de se situer dans la 

hiŽrarchie sociale) est prŽsent et important chez les jeunes en gŽnŽral, il est particuli•rement explicitŽ chez 
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ces jeunes Žtudiant áes issuáes de milieux populaires. Ils savent et disent quÕune insertion professionnelle 

Ç rŽussie È, et donc proportionnelle ˆ leur rŽussite scolaire, est indispensable pour faire Ç  mieux  È que 

leurs parents et valider ainsi les efforts consentis (par eux -m•mes et par  leur famille) pour Žchapper ˆ leur 

destin scolaire et social. Pour autant, ils ne sous- estiment pas plus que les autres jeunes lÕimportance de la 

dimension expressive du travail, synonyme de rŽalisation de soi -m•me et de ses aspirations dans le cadre 

dÕactivitŽs et des relations sociales le permettant. Les spŽcificitŽs de leur rapport au travail sont largement 

expliquŽes par les conditions dans lesquelles ils ont grandi et ont ŽtŽ socialisŽs, par ce quÕils ont vu et 

analysŽ de la vie de leurs parents. Mais  tout ne sÕexplique pas par lÕorigine familiale ; les parcours de vie (ˆ 

lÕŽcole, ˆ lÕuniversitŽ, dans les stages, dans les petits boulots, dans les recherches dÕemploi, dans les 

expŽriences professionnelles) et les rencontres (avec des amis, des enseignan ts, des conseillers, des 

recruteurs, des employeurs) influencent et parfois de fa•on dŽcisive le rapport au travail.  

Un rapport au travail construit au fil dÕinteractions, 
dÕexpŽriences et de rencontres 

Loin dÕ•tre une caractŽristique figŽe, un hŽritage s implement assimilŽ ou un bagage autonome propre ˆ 

chaque individu et ˆ sa psychŽ, le rapport au travail appara”t comme une construction sociale qui puise ˆ 

diffŽrentes sources.  

M•me sÕil ne doit pas •tre surestimŽ ou analysŽ de fa•on mŽcaniste, il tient d Õabord ˆ la famille en Žtant 

influencŽ par la situation sociale, les itinŽraires et expŽriences pr ofessionnels des parents. Mar’a Eugenia 

Longo et Marjolaine No‘l documentent ainsi le caract•re intergŽnŽrationnel de cette construction en 

identifiant trois modalitŽs dÕinfluence parentale  : une premi•re forme correspond ˆ une reproduction ˆ 

lÕidentique ou presque, la deuxi•me conduit a contrario ˆ une posture opposŽe ˆ celle des parents et une 

troisi•me consiste ˆ rŽŽditer leurs rapports contradictoires au tr avail. Chacun de ces cas -types illustre un 

des effets de la socialisation par la famille, laquelle contribue ˆ expliquer la diversitŽ des rapports des 

jeunes au travail en lien avec la diversitŽ de leurs origines et positions sociales. 

La pluralitŽ de repr Žsentations du monde du travail parmi les jeunes tient aussi au genre comme le 

montrent Christine GuŽgnard et Lo•c Szerdahelyi ˆ partir dÕentretiens sur lÕemploi idŽal et les crit•res de 

qualitŽ du travail. Si tout nÕoppose pas, loin de lˆ, les rŽponses de s jeunes femmes et des jeunes hommes, 

les auteur átrices observent nŽanmoins un certain nombre dÕŽcarts, notamment sur lÕimportance de la 

conciliation des vies professionnelles et familiales, sur le partage des temps et sur les questions salariales. 

Cette influence du genre est une autre manifestation du poids de la socialisation, du rapport ˆ lÕŽcole et 

des parcours de vie Ð autant dÕaspects influencŽs par lÕappartenance ˆ un genre ou ˆ lÕautre Ð dans la 

construction du rapport au travail.  
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Pour autant, cett e construction ne tient pas seulement ˆ des ŽlŽments externes aux individus et ˆ des 

diffŽrences objectivables comme lÕorigine socio- Žconomique ou le genre 2, elle est Žgalement influencŽe 

par la fa•on dont chacuná e vit ce qui lui arrive et dont il  ou elle  lÕinterpr•te. CÕest aussi une affaire de 

reprŽsentation et de subjectivitŽ. Sandra Gaviria et David MŽlo analysent cette dimension dans le cadre 

dÕune sociologie des Žmotions. Leur analyse conduit ˆ distinguer diffŽrentes postures Ð quÕils classent en 

quat re idŽaux-types Ð en fonction du ressenti plus ou moins positif de ce que les jeunes vivent ou ont vŽcu 

au travail. InfluencŽs par leurs souvenirs et par leur parcours, les rapports au travail des jeunes varient ainsi 

entre autres choses par ce quÕils consid•rent •tre des facteurs de bien -•tre ou de souffrance, ˆ travers le 

prisme donc de leurs sentiments et de leur subjectivitŽ. La construction sociale qui produit tel ou tel 

rapport au travail sÕexplique alors par le vŽcu, les expŽriences, les rencontres, mais aussi par la fa•on dont 

ils sont compris, ŽvaluŽs, supportŽs ou non, dans une logique de causalitŽs rŽciproques ou de Ç  boucles 

rŽcursives  È, comme les nomme Edgar Morin, dans lesquelles  Ç les produits et les effets sont eux -m•mes 

producteurs et causa teurs de ce qui les produit  È (Morin, 1999, p. 108). 

LÕensemble de travaux rŽunis ici permet de considŽrer que le rapport au travail des jeunes est ambivalent 

(comme celui des moins jeunes) et quÕil se construit dans un contexte social ˆ la fois micro et m acro, 

conjoncturel et structurel, objectif et subjectif. Cela incite ˆ penser ˆ une premi•re piste 

dÕapprofondissement au sujet du rapport au travail.  

Creuser la notion de Ç  rapport au travail È  

Interroger le rapport des jeunes au travail suppose aussi de  questionner la notion de Ç  rapport au travail  È. 

De tr•s nombreux auteurs ont traitŽ des rapports au travail ˆ lÕemploi des jeunes (Longo, 2018) et des 

moins jeunes ( Baudelot , Gollac, 2003). On sÕappuiera dÕabord sur les dŽfinitions synthŽtiques posŽes par 

Sandra Gaviria et David MŽlo : Ç Le rapport ˆ lÕemploi concerne la relation que les individus et les collectifs 

entretiennent avec les conditions contractuelles (CDI ou non, temps plein ou non, etc.) et salariales 

(rŽmunŽrations, avantages acquis le cas ŽchŽant, etc.) attachŽes ˆ leur embauche au sein dÕune entreprise, 

dÕune administration ou dÕune association. Le rapport au travail quant ˆ lui recouvre la relation que nouent 

les acteurs sociaux individuels ou collectifs au contenu m•me de leur travail (c onditions ou encore intŽr•t 

intrins•qu e de lÕactivitŽ, etc.) È (Gaviria, MŽlo, 2018, p. 55). De leur c™tŽ, Dominique MŽda et Patricia 

Vendramin caractŽrisent le rapport au travail comme Ç  le rapport que les individus entretiennent avec le 

travail, la valeu r quÕils lui accordent, la place plus ou moins grande quÕils souhaitent que celui -ci occupe 

dans leur vie È (MŽda, Vendramin, 210, p. 2). Aspects que Daniel Mercure confirme et dŽveloppe en 

renvoyant le rapport au travail ˆ Ç  la mani•re de vivre le travail , ˆ savoir la place quÕil occupe dans la vie, le 

sens quÕil rev•t et les mani•res de sÕy investir rŽvŽlŽe par les fa•ons de se le reprŽsenter et de se conduire 

dans lÕexercice de lÕactivitŽ productive È (Mercure, 2019, p. 145). Il ajoute lÕimportance de trois dimensions 

2
 Il faudrait aussi traiter des diffŽrences liŽes ˆ lÕorigine nationale, ˆ la couleur de la peau et ˆ la religion rŽelle ou suppos Že, dont on sait 

quÕelles ont un impact fort sur lÕorientation scolaire et sur lÕinsertion professionnelle avec ou sans dipl™me (Brinbaum , Issehnane, 2015). 
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qui dit - il Ç sÕembo”tent les unes dans les autres È et quÕil dŽcrit comme Ç lÕŽthos du travail, les champs 

dÕidentification au travail et les modes dÕimplication au travail  È (id.). 

Tout en gardant ces prŽcieuses rŽfŽrences, il nous para”t i ntŽressant de creuser la question des conditions 

de construction des rapports au travail (ˆ lÕactivitŽ, aux t‰ches, aux conditions matŽrielles et relationnelles 

de son exŽcution, ˆ la place quÕil occupe dans les temps de vie comme dans les prŽoccupations, ˆ sa 

valorisation plus ou moins grande) et ˆ lÕemploi (au poste, au contrat et ˆ sa durŽe, ˆ lÕemployeur et ˆ la 

hiŽrarchie, ˆ la qualification reconnue et ˆ la rŽmunŽration re•ue). Comment ces rapports se fa•onnent - ils, 

sÕenrichissent- ils ou se dŽgradent - ils chez les jeunes avant lÕemploi, au moment dÕy accŽder et dans les 

premi•res annŽes de vie active, puis ensuite ? Il nous semble potentiellement fŽcond dÕinterroger cette 

notion en la reliant au Ç  rapport au savoir  È ou au rapport aux Žtudes. Bernard Ch arlot dŽfinit le rapport au 

savoir comme un Ç  rapport au monde, ˆ lÕautre et ˆ soi -m•me dÕun sujet confrontŽ ˆ la nŽcessitŽ 

dÕapprendre [É] LÕensemble des relations quÕun sujet entretient avec un objet, un "contenu de pensŽe", une 

activitŽ, une relation in terpersonnelle, un lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, 

etc., liŽs en quelque fa•on ˆ lÕapprendre et au savoir Ð par lˆ -m•me il est aussi rapport au langage, rapport 

au temps, rapport ˆ lÕactivitŽ dans le monde et sur le monde, rapport aux autres, et rapport ˆ soi -m•me 

comme plus ou moins capable dÕapprendre telle chose dans telle situation  È (Charlot, 1999, p. 93-94). En 

reprenant cette approche, on pourrait ajouter ˆ la dŽfinition du rapport au travail et ˆ lÕemploi quÕil est Ç  un 

rapport au temps, au monde, ˆ lÕautre et ˆ soi -m•me dÕun individu confrontŽ aux rŽalitŽs du travail (et de 

lÕemploi) È. Ce rapport au travail ne tombe pas du ciel et nÕest pas non plus un simple hŽritage familial, cÕest 

un construit social interactif e t contingent liŽ aux ŽvŽnements et situations vŽcus ainsi quÕaux relations avec 

les autres (parents, amis, enseignants, tuteurs de stage, recruteurs, employeurs) et ˆ soi -m•me  : travaille -t-

on pour donner une image aux autres (et alors ˆ qui  ?) et/ou cherc he- t-on quelque chose pour soi (et alors 

quoi  ?). Travaille-t-on pour gagner sa vie matŽrielle, pour •tre conforme ˆ un mod•le familial et ˆ la norme 

sociale  et/ou cherche- t-on ˆ rŽaliser et ˆ se rŽaliser, ˆ sÕŽmanciper (en dŽpit des obstacles) et ˆ faire 

Ïuvre utile dans ce contexte  ? On retrouve ici des questions fondamentales dŽjˆ explorŽes notamment 

par Marx (1867), Weber (1905) et Hannah Arendt ( 1961). La valorisation plus ou moins grande du travail 

appara”t ˆ la fois en amont des rŽponses ˆ ces questi ons, rŽponses quÕelle conditionne en partie, et en aval, 

car ces rŽponses ont un effet en retour sur la valeur reconnue au travail.  

On en revient au questionnement sur les modalitŽs de construction du rapport au travail quÕun nouveau 

dŽtour par le rapport  au savoir peut Žclairer en nous rŽfŽrant cette fois ˆ Jacky Beillerot  (Mosconi et al., 

2000) qui dŽcrit le rapport comme le fruit dÕune Ç  dynamique intime È (un rapport singulier qui se constitue 

dans les rapports de lÕenfant avec son entourage, puis Žvol ue au grŽ des interactions dans le cadre des 

groupes et situations sociaux frŽquentŽs durant la formation, puis tout au long de la vie) et dÕune 

Ç grammaire sociale  È (un rapport social qui se rŽf•re ˆ des codes sociaux renvoyant ˆ des normes et ˆ des 

valeurs plus ou moins explicites).  

La poursuite de lÕanalyse du rapport des jeunes au travail pourrait gagner ˆ sÕappuyer sur une enqu•te 

centrŽe non seulement sur ce quÕest aujourdÕhui ce rapport, mais aussi sur la fa•on dont op•rent les 

mŽcanismes, instituti ons et acteurs sociaux qui le fabriquent.  
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Nous souhaitons ajouter une autre piste qui pourrait •tre fŽconde pour enrichir la comprŽhension des 

modalitŽs de construction et dÕŽvolution du rapport des jeunes au travail, celle consistant ˆ mener et/ou ˆ 

sÕappuyer sur des Žtudes longitudinales pour pouvoir mesurer et comprendre comment Žvoluent 

effectivement les rapports au travail et ˆ lÕemploi des jeunes au fur et ˆ mesure quÕils avancent en ‰ge et 

que leur parcours professionnel se dessine et se dŽveloppe. C omme on lÕa vu dans les chapitres de cet 

ouvrage, lÕenfance (et lÕinfluence parentale), la scolaritŽ plus ou moins longue et plus ou moins rŽussie (et 

les diffŽrents acteurs avec qui on y interagit) et les premiers pas dans la vie active ou ˆ sa marge Ð jobs 

Žtudiants, stages, ch™mage Ð (et donc les premiers employeurs, supŽrieurs et coll•gues) ont un impact sur 

la fa•on de se reprŽsenter ce quÕest le travail (et lÕemploi) et ce quÕon peut en attendre. Il est notamment 

intŽressant de mesurer ce que provoque  la dŽcouverte (et plus rarement la confirmation) que les relations 

formation/emploi ne rŽpondent que fort peu ˆ la logique  adŽquationniste 3 (Tanguy, 1986) dÕautant plus 

dominante quÕelle a lÕapparence du Ç bon sens  È (Vincens, 2005). On peut d•s lors pens er que la suite du 

parcours et des rŽflexions quÕil gŽn•re pourrait Žclairer dÕune part la fa•on dont le rapport au travail quand 

on est adolescent ou jeune adulte influence les dŽbuts de vie active et la suite, et dÕautre part la fa•on dont 

la phase dÕinsertion professionnelle et les premiers emplois occupŽs affectent et peut -•tre transforment le 

rapport au travail initial. Des suivis durables et des entretiens rŽpŽtŽs permettraient de mieux saisir ces 

ŽlŽments, de la m•me fa•on que les suivis sur 7 ans de  certaines gŽnŽrations par le CEREQ apportent une 

connaissance infiniment plus riche des modalitŽs dÕinsertion professionnelle que les enqu•tes ˆ 6, 12 ou 

18 mois pilotŽes par les Žtablissements dÕenseignement supŽrieur. La difficultŽ, mais aussi tout lÕin tŽr•t, 

dÕun tel travail est de pouvoir suivre et interroger un nombre significatif dÕindividus sur la longue durŽe.  

Un dernier mot pour conclure sera pour espŽrer, que les dŽcideurs publics et lÕensemble des acteurs de 

lÕemploi se saisissent plus quÕils ne lÕont fait au cours des derni•res dŽcennies des travaux des chercheurs 

en sciences sociales Ð pas seulement les n™tres bien sžr Ð pour Žclairer leurs dŽcisions en sÕappuyant sur 

des rŽflexions solides et documentŽes . 

3
 Rappelons que cette logique adŽquationniste suppose des liens mŽcaniques et automatiques entre dÕun c™tŽ les formations suivi es 

et les dipl™mes obtenus et de lÕautre les emplois trouvŽs. Ses tenants oublient ou ignorent  que le rapport entre le dipl™me dŽtenu et 
lÕemploi ensuite occupŽ est beaucoup moins Žtroit que le sens commun ne le suppose, comme le montrent tant la grande diversit Ž 
des emplois occupŽs par les so rtants dÕune m•me formation que la forte disparitŽ de profils des salariŽs recrutŽs sur les m•mes 
catŽgories dÕemploi.  
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