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Les pratiques cultuelles
sont-elles vraiment définies

par l'origine de classe sociale ?

Anne Jur,rnN et Simon Lerr,euuE, ueAM, MonuâI,
Québec.

PRoarûuarnarroN ET REcENsroN DEs Écnrrs

L'art est inhérent aux sociétés humaines ; ses manifesations
caractérisent au moins partiellement les peuples auxquels elles

sont associées: tel type de reptésentation graphique ou tel
geme de musique renvoie dans une certaine mesrue à telle
population. Avec la modemité, les formes artistiques se sont
multipliées en même temps que chacune d'elles a connu des

developpements subtils. Cette évolution a fait en sorte gue le
rapport qu'entretiennent les indMdus avec les ptoduits de I'art
est devenu moins généralisable. Certes, la modernisation a

rendu possible une circulation étendue de bon nombre
d'æuvres, mais, en même temps, elle a rendu moins uniformg
l'accès à ces æuvres de telle manière que, en dépit de diffusions
parfois massives, au sein d'une même communauté, on observe
une variété de rapports entre les individus et une même æuwe

- qui vont de I'ignorance ou du mépris à I'adulation - et une
multitude de configurations des goûs et des pratiques selon les
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AnneJulien et Simon LÂFLANfiirE

persoffres. La modemité, et plus encore la postmodernité, a
pluralisé la relation enre les acterûs sociaux et les produits
artistiques qui les environnent. Consciente de cette évolutiorq le
structuralisme génétique de Piere Bourdieu a tenté de rendre
compte du phénomène ; elle a surtout chetché à le simplifier en
affirmant que la façon dont une personne se représente
I'univers de l'at peut être prédite par I'origine familiale et pat le
statut socio-économique.

Lbriginefaniliak et la classe sociale

sont dâterrtinalttet dc ce que I'on aime

Dans une logique manriste, Piere Bourdieu affirme que les
sociétés sont divisées en classes sociales. Ces classes socides
correspondent en gande partie à des < positions >r dans un
( système >. Bourdieu entend par là qu'une société ou un champ
social constitue un ensemble otganisé à I'intédeur duquel des

individus sont inscrits dans des rappore qui privilégient les uns
et défavorisent les autres, à divers degrés. Les personnes qui
occupent des positions privilégiées veillent à maintenir leur
statut, < génétiquement ), et, glràce à leur pratique, le << syntème >

qui les Lvaît^ge parvient à se reproduire. Ces pratiques des
qgents du système cortespondent à un < habitus >t. Lk habinrs >

est composé de tmie que I'on acquiert à partir d'une << position
sociale ) et qui sont propres à une classe, plus qu'à une
personne ; il a pour effet que les individus reproduisent leur
< position )r tout au lorqg de leur vie.

t La notion d'habitus chez Bourdieu revêt diverses connotations dont les
variations se manifestent suttout à travers les années. Pour cette raison, il faut
êae quelque peu nuancé quand on la manipule. Cela dit, il ne nous semble pas

que, à quelque moment çe ce soit de son cuvre, Bourdieu ait af8roé autre
chose que le fait çe les classes socides se reproduiseot et qu€ I'trabitus acquis
dans l'enfance soit détetminant de cette rçroduction-
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Ler Pratiquet cttltt rcllet nnl-ellet waincnt dêfnics lar l'origine dc classc socialc ?

Les individus, les agents, possèdenq selon Bourdieu, des ( capi-
tâux )). Ces capitaux" ils les acquièrent de façon différentielle pat
le fait ç,ils sont sociâlisés dans une classe sociale. Ils constinrent
des facteurs d'inégalité entre les classes sociales et la socialisa-

tion reproduit cette inégalité. Poussant quelque peu la théorie
marxienne et s'inspirant de la théorie wébédenne, Bourdieu
ajoute au capital économique le < capial culnrel n, le << capial
symbolique > et le ( capital social >. Les tapports à ces différents
< capitaux D sont < intétiotisés > dans le processus de socialisa-

tion et ils donnent lieu à des pratiques socides, c'est-àdire
gu'ils consti$ent des < extériorisations > paniculières de ce qui
a êté << intétiotisé >, particulières en ce qu'elles permettent de
reproduite un apprentissaç de classe sociale. Chaque classe a

ainsi son < habitus > et développe sa façon de se comporter à

I'intérieur des systèmes sociaux.

Bourdieu insiste sur le rôle de l'instnrction dans sa théode de la
reproduction. Il suggère que les pratiques culnrrelles - pâr
exemple ftéquenter des musées, assister à des concerts ou avoir
des préférences en ce qui a aait à la liaératute ou à la peinture

- sont étroitement liées à la scolarisation et que cette scola-
tisation est déterminê" W lbtigine familiale. Bourdieu constate
gue les énrdiants qui proviennent de classes sociales favodsées
<hédtent [...] des savoirs et [d]un savoir-faire, des goûts et

[d']un "bon goût" dont la renabilité scolaire, pour être indi-
recte, n'en est pas moins ceraine > (Bourdieu,1964: 30). Pour
I'essentid dans cette perspective, le devenir social est repro-
duction de la classe socide d'origine ; l'instruction ne pennet
pas waiment aux individus des classes défavorisées d'atteindrc
le même niveau de cdlture que celui que possèdent ceux qui
naissent dans les classes pdvilégiées.

Selon Bourdieu, l'exposition à I'an et aux produits culturels a

aisément lieu chez les agents qui appaniennent aux classes

sociales les plus élevées, ce qui explique qu'elle est hiérarchisée
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ÀnneJulien et Simon LÂFLAIrtlrtE

dans le système social. Quel que soit le domaine cultutel qu'il
prend en considération, les étudiants des classes élerrées ont, à
ses yeux, << des connaissances d'autant plus riches et plus
étendues que leur origine socide est plus élevée > (Bourdieu,
1964 z 32). Iæs plus grandes conclusions veulent le plus sorrrrent
que le rapport à l'an soit déterrriné par I'instnrction" lbdgine
familiale ou la richesse. Mais entre l'instnrction et lâ richesse,
d'une part, et I'origine familiale, d'autre parq Bourdieu a
tendance à entretenir une certaine confusion, ou plutôt à ne pas
éablir de distinction - sinon par définition des << capitaux > -,
cat, à ses yeuq la richesse et I'instnrction" de toute façon, sont
généralement programmées par lbrigine sociale. Dans certains
travaux, il a séparé le < capial économique > et le < capial
cultutel >. Il lui est même atnvê de disposer dans un plan
cartésien les goûts et les attitudes en fonction de deux axes
polatisés pzt la faiblesse et la force de ces << capitaux >. Ce
faisanq il a illustré sa thèse selon laquelle ceftaines compétences
telèvent plus du niveau de richesse que de la forme et du
niveau de I'insauction. Cependan\'il a toujours soutenu que les
deux types de < capiAux ) non seulement entretenaient entre
eux des liens, mais surtout que tous les deux détemrinaient
foftement I'appÉciation pour les produits culturels.

Principales critiques

Les propos de Pierre Bourdieu ont su capter I'attention de
plusieurs chercheurs, qu'ils aient donné lieu à des réactions
positives ou négatives. Il y 

" 
générdement deu:r manières de les

percevoir : celle qui se présente simulçanément sous la forme
d'un accord et d'une réserve ; celle qui se veut un désaccord.

Selon Bourdieu, on I'a vu, le rapport aux produits cultuels est
représentatif de la doation en < capiaux >, de lk habinrs D, bref,
de l'appartenance à une classe sociale. Connaitre le produit artis-
tique auguel s'expose un individu, par conséquent, permettrait
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I*t pratiqus ctltarelles sonl-elles wziaeil défnies par l'orQine de clatte toeialc ?

d'en définir le statut social. Cerains chercheurs admettent cette
association quoiquïs fassent entendre ceraines réticences.

Pour Peterson et Simkus (1992), l'étude du rapport eux pro-
duits artistiques ferait encore état d'une distinction en fonction
de la classe sociale, mais non pas en ce que les mieux nantis
apprécient davanaç un type d'ceuvre en particuliet, plutôt en

ce qu'on trouve chez eux une plus gtande variêtê de goûts ; les

auterrs padent même d'une consommation << omnivore >. Pout
Holt (1998), l'élite culturelle s'assufe de se distinguet des

individus qui appaaiennent âux classes socides moins élevées ;
mais, à son avis, on n'est plus en mesure, dans les sociétés

modemes, de faire une distinction entre les individus à partir de
leur consommation d'obiets. Katz-Gerro (1999), pour sa part,
constate que la classe sociale a une incidence sur l'exposition
aux produits culturels, mais elle observe des différences enûe
les individus dont la classe sociale est la même. Peterson (1998),
lui, reconnaît qu'il y a un lien entre la culture et la classe
sociale I toutefois, il affirme que le facteur déterminant de la
consommation est le niveau d'instruction.

Dumas et Gaulin (1991) mettent en question Ia thèse du
rappoft aux produits cultwels de Bourdieu. Ils montrent qu'il
n'existe pas de déterminant de I'amour de I'art, mais que, au
conftaire, cet âtnorû consiste en une < approptiation tout à fait
aleatoite et pluraliste de I'art > (Dumas et Gauliru 1991 : 65).
Les données de l,aflamme et Mainville Q007) indiquent qu'il y
a peu ou qu'il n'y a pas de différences enûe les amateurs de
théâtre en fonction de l'otigine familiale, et même de I'instruc-
tion, de I'occupation ou de la richesse ; elles indiquent que le
rapport aux produits artistiques ne sert pas à distinguer les

individus selon leur classe sociale, non plus que les activités
culturelles ne sont prédifinies par I'origine familiale.
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Anne Julien et Sinon LÀFLANIÀIE

Des travaux comme ceux de Peterson et Simkus (1992), Holt
(1998) et Katz-Gerro (1999) réaffimreng après Bourdieur {ue le
rappott à l'an distingue les classes sociales ; mais ils obliçnt à

nuancer la thèse. D'autres, co[lme ceux de Dumas et Gaulin
(1991) et de Laflamme et Mainville QW7) découwent que le
rapport qu'un individu entretient avec les produits culnrels
n'est pas une source de distinction au sens où I'entend le
stnrcturalisme génétique.

Bourdieu, on le sait, soutient que divers types de capiaux
diffétencient les classes socides. Anheir et al. (1995) admettent
que toutes les formes de capiaux sefvent à créer, à segmenter
et à hiérarchiser un système social. Cependant, selon ces

auteurs, ce serait I'incorporation organisationnelle du capial
cultuel et du capital social qui 

^grat 
cotrrme force pdmahe

dans la stnrcnrration sociale des champs cultuels. V/atde et aL

(1999) consatent que le capitd culturel provient non seulement
de l'instnrction, mais de l'éducation des parents, de la classe

sociale d'origine et de la région où I'individu habiæ ; ils notent
une grande vaiêtê d'obiets culturels qui circulent dans la société
contemporaine, ce çi, à leurs yeu:r" serlirait à I'accumulation du
capitd cukurel Etickson (1996) souligne que les individus qui
appatienneot ar:x classes socides élevées cormaissent davantaç
les fomres les plus imporantes de capital culturel ; il sembleraig
selon I'auteute, que la vanêtê culturelle est directement liée à la
classe socide à laquelle on appartient ; elle croit par confte que
lbtigine familiale ne représente qu'une soufce dlnfluence parmi
d'autres; I'instruction, avance-t-elle, et les réseaux sociaux à

l'âç adulte sont plus imporants que l'origine familiale.

Halle (1992) critique le concept de capital cultuel i pour lui, la
culture est probablement plus fluide et plus complexe qu'on ne
le prétend dans les théories qui I'inteqprètent comme étant
principalement liée à la domination et au pouvoir. Zolberg
(1992) estime que les individus ne peuvent pas dépendre
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Les pratiquet cnbarelles sont-ellet vraimenl défnies par I'origine de clatse sociale ?

seulement du capitd social de leurs parents ; l'instruction
constituerâit un fort déterminant de la culture d'une personne.

Laflamme et Reguigui (2003) mettent en doute la thèse bout-
dieusienne en affirmant que son champ de pensée est limité aux
différents câpitaux eg genéralement, à tout ce qui est caractérisé

par la classe sociale ; selon eux, les moyens de communication
de masse ont un impact considérable sur I'action et sur les

repésenations des individus ; les acteurs sociaux ont accès à

de nombreuses informations et ont des moyeos de les partager
entre eux et de les intérioriser selon diverses configuations.
Coulangeon (2003) retient que la disuibution des gorits est

directement liée à I'origine sociale ; toutefois, à ses yeux, le
diplôme est plus important que l'origine familiale ; on peut
donc penser que lTnstruction intervient dans la telation entre
I'origine familiale et la distribution des goûts. Laflamme (1998)

indique que I'origine de classe ne détemrine pas éaoitement le
devenir d'un élève; l'acteur social est exposé à une gande
variété d'éléments et à divers milieux qui vont au delà de ceux

de I'origine familale.

Quelle que soit la portée critique de ces travaux, ils signalent
que la culture d'un individu n'est pas strictement programmée
par la classe sociale d'origine. Si le concept de classe sociale

semble pertinent pour cerains auteuts, il n'en demeure pas

moins que bon nornbre de travaux constituent des remises en
question de sa valeur heuristigue, notamment de sa prétention
à tendre compte du rapport à l'an ; il appert, pour le moins,
que, sT témoigne de quelque iustesse, ce ne peut être à lui seul.

[æs moyens de communication, les < technosciences >, ltcono-
mie postindustrielle ont profondément transformé les stnrctures
socides de la modernitê àl^ postrnodernité (Boisverg 1995) ; et
cette transformation a, rêvêlê les limites des sociologies où tout
s'explique par évocation de la classe sociale. [.a postmodernité,
notamment sous l'influence des médias de masse, homogenéise
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Ânne Julien et Simon LÂFL^IUIIIE

les populations ; mais cette tendance à l'unifotmisation a pour
corollahe un mouvement vers la différenciation (Laflamme et
R"goigoi, 2003) z s'il est vrai que les comportements, les atti-
tudes et les opinions sont de plus en plus répandus, il n'est pas
moins wai que les individualités sont de plus en plus définies et
que, simultanémenq elles sonr de plus en plus complexes
(Lahfue, 1998). Cette évolution duelle met en lumière llnaica-
tion des sociétés industrielles avancées et obliç à la méfiance à

l'égard de toute sursimplitcation des modélisations sociologiques,
de celles, entre autres, qui empchent d'observer telles ç'elles se

manifestent réellement les opinions et les activités des individus.

QutsnosNEMENT ET nYPorHÈsEs

Compte tenu des travaux qui viennent d'être évoqués, des
accords et des oppositions, des hésitations et des contradictions
qui sont soulevés, il nous semble que huit questions resrent en
suspens, malgré les convictions qui sont exprimées par cerains
auteûs et mdgré les analyses qui ont été faites :

l. ce qu'on véhicule au plan culturel ou artistique
dépend-il de I'habios acquis dans l'enfance ?

u. ce qu'on fut au plan cultutel ou artistique depend-il
de lhabitus acquis dans I'enfance ?

Iu. est-ce que l'habitus acquis dans l'enfance varie selon
la classe soci"le d'odgine ?

w. ce gu'on véhicule au plan culturel ou artistique
dépend-il de la dasse sociale d'origine ?

v. ce gu'on fait au plan culturel ou anistique dépend-il
de la dasse sociale d'otigine ?

ri4. ce qu'on véhicule au plan culturel ou artistique
dépend-il de a) I'inseuction ? b) du revenu ?

vu. ce qu'on fait au plan culturel ou artistique dépend-il
de a) llnstruction ? b) du revenu ?

vI[. ]'instruction et le revenu dépendent-ils de lbrigine
socide ?
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Les pratigtes illturelles sont-elles araintent dâfniet par I'origine dc classe sociale ?

Ces huit questions peuvent slnsérer dans cinq hypothèses, si

l'on persiste dans une logique bourdieusienne.
I. ce qu'on véhicule et ce qu'on fait dépend de l'expé-

rience acquise dans I'enfance;
It ltrabitus varie selon la dasse sociale d'odgine ;

Iu. ce qu'on véhicule et ce qu'on fait dépend de sa classe

sociale d'odgine ;

rv. ce qu'on véhicule et ce qu'on fait dépend de son
niveau d'instnrction et de son revenu ;

v. I'instruction et la richesse dépendent de I'otigine
familiale.

MÉrHoooT,ocIE DE T"t REcHERCHE

Pour vérifier ces hypothèses, nous âvons élaboré un question-
naire sur le rapport aux produits artistiques, coûlme la visite des

musées et des galeries d'art, l'écoute de la musique classique ou
populaire, le visionnement de films hollywoodiens, ou même
I'activité artisanale.

Ce questionnaire était composé de trois parties. La première
portait sur les pratiques et les goûts des individus. Cenaines

questions invitaient le répondant à inscdte, en nombre absolu,
la fréquence de ses pratiques artistiques ou culnrrelles2. Le
répondant trouvait aussi des énoncés ; ces énoncés avaient uait
aux pratiques et aux goûts ; ils éaient liés à une échelle à

2 La personne qui répond au questionnaire lisait alors des guatorze questions
comm€ < Pour auant que vous puissiez I'estimer, de façon approximative,
combien de tlms vo)'ez-vous chaque année dans des salles de cinéma ? >, < Pour
autant que vous puissiez ltstimer, de façon approximative, à combien de

concens de musique classique assistez-vous chaque année ? r> ou << Pour auant
que vous puissiez I'estimer, de façon approximative, combien de disques de
musique populaire acheæz-vous chaque année ? >.
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Anne Julien et Simon LÂFL,lÀtÀtE

six niveaux ; ces échelles mesuraient la fréquence3 ou I'assenti-
menta. La deuxième partie éait axée sur l'enfance. Elle rçosait
sur des échelles de Ukert à six niveaux. Elle éait destinée à

obtenir des infomrations srr les ptatiques et sur les préférences
cultutelles du rcpondant lui-même quand il éait enfants et de
ses parents à cette màne époqué. La troisième partie compor-
tait des questions d'ordte sociodémographique: âge, sexe,
revenu annuel personnel niveau d'instruction et occupation du
répondant lui-même et de chacun de ses parents ou hrtews,
nombte de pièces dans la maison ou I'appartement que le
tépondant a principalement habité quand il était chez ses

parents ou tuteurs, ville d'origine, geffe de quartier que le
répondant a principalement habité dans son enfance. Une
dernière guestion avait pour but de savoir si la famille du

3 Une échelle s'éalant entre les valeurs de < 1 >, signiEant < iamais >, er r< 6 >,

signifiant ( souvent >, éait alors associée à neuf propositions comme < J'écoute
de la musique enregistrée >, <Je lis des livres > ou <J'écoute du iazz >.
a Une échelle s'étalant entre les valeurs de < 1 >, signifiant ( pÂs du tout
d'accord >, et << 6 >, signifiant << tout à fait d'accord n, était alors associée à
cinguanæ-sept propositions conrme < J'aime le théâae contemporain >, <J'aime
lire des récits historiques >, <<Je suls sensible aux interprétations des euvres
musicales classiques > ou <Je suis touché-e par l'interpréation des anisæs >.
s Une échelle s'étalant entre les valeurs de < 1 >, signi6ant <r iarqais D, et û 6 rr,

signifiant ( souvent >, éait dors associée à quatorze propositioos comme < Au
cours de mon enfance, ie suis dlé-e visiær des musées r>, <r Au cours de mon
enfance, i'ai lu des livres > ou < Au cours de mon enfance, iai rcgardé la
télévision >. Une autre échelle sttalant de < 1 >, signiûant < très petite >r, à < 6 n,
signifiant moyennement grande >, était associée à deux énoncés: < Quand j'éais
enânq i'avais uoe collection petsonnelle de disques > et < Quand i'étais enfaoq

i'avais une collection personnelle de livres >.
6 Une auue échelle s'éralaqt de < 1 >, sigp.iEant ( très petite u, à u 6 >, signifi61i
moyennement graode >, était associée à deur énoncég: < Quand j'étais enfant,
mes parents/tuteurs avaieot une collection personnelle de disques > et < Quand
l'éais enfant, mes parents/tuteurs avaient une collection personnelle de livres >.

Une deuxièrne échelle, s'étalant entre les vdeurs de < 1 >, signi6ant < pas du tout
d'accord >, et < 6 >, sigp.iûant ( tout à fait d'accord >, était alors associée à sir
propositions concemaût le $re ou le tuteur, propositions qui étaient reprises
pour lâ mère ou la tutrice ; elles éaient, par exemple, formulées ainsi : <r Je me
souviens que, quand i'éais enfant, mon père/tuteur aimait le cinéma >.
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Itt pratiqaes caltarellcs sont-elht t:rainent dâfnies par l'origine de classe tocizle ?

répondant avait vécu des variations de statut économique lors
de son enfânce eÇ si oui, si ces variations étaient dans le sens

d'une amélioration ou d'une détérioration.

Une collecte de données a été menée entfe les mois de fânier
et de mai 2004 dans les régions d'Ottawa et de Sudbury, en
Ontado (Canada), auprès d'un public francophone. Après avoir
tq&ê des organismes francophones des deux régions, nous
âvons communiqué leurs représentants. Nous leur avons expli-
qué la techerche et ses objectifs, puis nous leur avons demandé

de nous peflnettre de solliciter leurs membres. La méthode
choisie pout faire la distribution des questionnaires a varié
selon la façon dont voulait procéder le ou la représentante de

chacun des organismes. Nous avons recueilli 207 question-
naires ; la taille de l'échantillon est donc en quelque sorte res-

treinte, ce qui invite à inteqpréter nos resultats avec une certaine
prudence. Cependant, comme nous I'expliquerons dans une

prochaine section, ces résulats vont dans le même sens gue de

nombreuses études qui confrontent la thèse bourdieusienne.

Nous avons stratifié l'échantillon en fonction de l'âge, de l'oti-
gine familiale, de l'instruction et du revenu. Les individus qui
ont collaboté àla, recherche avaient entre quarante et soixante
ans. Nous estimions qu'il était fortement probable que les

personnes qui se situaient dans cette tranche d'âge fussent par-
venues à un satut socio-économique relativement sable ; nous
croyions également que leurs affinités artistiques seraient relati-
vement reconnaissables. Comme notre analyse devait assurer

une comparaison en fonction du revenu, nous avons formé
trois gtoupes: les bien nantis, où les gains individuels sont
annuellement d'au moins 60 000 $ ; les moyennement nantis,

où ces gains oscillent entre 31 000 $ et 59 000 $ ; les moins bien
nantis, où ils ne dépassent pas 30 000 $. Pour examiner les

variations selon I'instruction, nous avons à nouveau retenu trois
ensembles : celui des plus instruits, sont alors réunies les
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Anne Julien er Simon LAFLAÀIÀIE

pe$onnes qui ont fait des études universitaires ; celui des
moyennement instnrits, sont ici groupées les personnes qui ont
fait des études collegiales ; celui des moins instruits, sont là
rassemblées celles qui n'ont pas fait d'énrdes postsecondaires.

Ds NotvBREusEs ANALYSES

Les variables dont nous disposions permenent d'effectuer
diverses séries d'analyse.

Toutes les variables gui avaient ffait à I'habitus acquis dans
l'enfanceT étaient d'ordre cardinal. On en dénombre quatotze
qui potent sur les pratiques au cours de I'enfance, quaûe sur
les collections de livres ou de disques dont disposait le répon-
dant quand il était enfant ou que possédaient ses parents durant
cette période et douze sur les goûts artistiques des parents tels
qu'ils apparaissent au tépondant quand il sonç à son jeune âge.
Ces variables sont donc au nombre de trente.

Cinquante-sept énoncés se rapportent âux goûts artistiques et
culturels ; il y est fait dlusion à la lecture, aux musées, au
théâtre, à la musique, au cinéma, à la photographie, aux æuvres
d'art ou à l'art en genéral.

Avec ces ensembles de variables, il était possible d'effecnrer
diverses soræs d'analyses. Nous avons choisi de prendre chacun
des énoncés relatifs aux goûts et de chercher si des indicateus

7 Lhabitus consiste err des dispositions des €€nrs ; il est constitué de carac-
téristigues dont on s'ernpare à panir d'une position sociale, et donc gui sont
propres à une classe, du moins dans la logique du structuralisme génétique.
L'habitus auquel nous faisons référence est celui qui est acquis dans I'enfance. Il
se mesure ici en fonction des pratiques et des goûæ anistiques du répondant et
de ses parents lorsque le répondant était enfanu Ainsi, les variables retenues
servent à comparer les pratiques au cours de I'enânce et les goûa des parens ou
tuteurs quand le repondant éait enËnt aux pratigues et aux goûts du répondant
au moment de la collecte de données.
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Ler pratiqaes cdtt rellcs soil-elbs araimeal d,Éfnics par I'oigim de clasc sociale ?

de l'habitus pouvaient en expliquer une ceraine variance. Pour
ce faire, nous âvons recouru à I'analyse de régression multiple
par tâtonnement avec entrée et sortie en alternance des

variables indépendantes (méthode stepwise dans lelogiciel SPSS).

Nous avons donc ptocédé à cinquante-sept analyses où était à
chaque fois testée I'inférabilité de cente vatiables exogènes.

Vingt-trois indicateurs concernent les pratiques anistiques et
culnrelles. Ils renvoient à la musique, à la lecnrre, au cinéma, au

théâae, aux galedes d'arq aux musées et aux films. Ils sont tous
d'ordre cardinal. Par tecours à la même méthode d'analyse de

régression multiple, il est possible de repéter les variables
relatives à ltrabinrs qui en déterminent la variance. On procède
dors à vingt-ttois analyses où est testée I'incidence de trente
variables.

La classe sociale d'otigine est mesurée pat la scolarité de

chacun des parents, par leur niveau professionnels, par lhabi-
atione et par le quartierto. Toutes ces variables sont cardinales.

Une analyse de régression multiple de type sélectif peut repérer

celles qui, parmi elles, sont corrélées de façon significative avec

les indicateurs de I'habitus. On procède dors à uente analyses ;

l'équation" ici, compte potentiellement six vatiables exogènes.

Les cinquante-sept énoncés qui informent sur les goûts peu-
vent être associés, eux aussi, aux'indicateurs de classe sociale.

E Iæ niveau professionnel est mesuré en fonction de la profession des parents.

Ainsi, le répondant devait inscrire quelle était lbccupation de sa màe/tuuice et
de son père/tuteur. Cette information était alors convertie en catégories puis
cardinalisée.
e Le répondant devait indiquer le nombre de pièces dans la maison ou làp
panement quI a principdement habité quand il était chez ses parenn/tuteurs.
l0 Le répondant devait inscrire sur une éôelle de LiLen à six niveaux le chiffte
qui correspondait le mieux à sa situatiorç le chiffre < 1 > signi6ant un quartier
< riche > et le chiffre < 6 > signiûant un quanier ( pâuvre r> ; les autres chiffres
correspondaient à des positions intermédiahes.
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Ânne Julien er Sirnon LAFLÂt\tÀrE

On les prend alors un à un et on teste I'influence de six
vatiables.
il en va pareillement pour les vingt-rois variables qui
dépeignent les pratiques culturelles et anistiques ; on teste leur
corrélation avec les six indicateurs de la classe sociale.

Le stanrt socio-économiq* du répondant esr défini par uois
groupes aussi bien pour I'instruction que pour le revenu. Il
s'agit de deux vatiables ordinales gu'on peut traiter codlme
nominales.

On peut mettfe ces variables en relations avec les indicateurs
des goûts, qui sont tous de type cardinal. On téalise alon
cinquante-sept analyses de variance à deux facteurs, lesquelles
signdent si ces deux facteurs sont responsables d inegalités de
moyennes.

Pour observer le lien entre les pratiques et l'instruction, nous
avons choisi d'étaler I'instruction sur plusieurs niveaux et nous
avons exécuté des corrélations Speamran. I-z relation entre le
tevenu et ces pratiques a été testée par une analyse de variance
à un facteur où ont été comparées les moyennes entre les trois
groupes que l'on saic

Des corrélations Spearman ont aussi sen'i à calculer le lien
entre l'origine sociale, d'une parg I'insauction et le revenu du
repondanq d'autre part.

Des uÀlrres DU pAR.aDrcME DE frNFLr,rENcE
DE IÂ CIÂSSESOCIALE

La première hypothèse voulait que, si Bourdieu a raison, ce
qu'on véhicule et ce qu'on fait dépend de l'habitus acquis dans
I'enfance. Or, aucune des analyses de tégression multiple n'a
calculé un R2 supérieur à 32o/o. Parmi les soixante-dix-huit
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Let pratiqacs cslttrrcller sont-elbs waiannt d{fnics par I'origittc dc clatn ncialc ?

équations qui se sont manifestées comme infrrables, il y en a
une seule qui a atteint la valeur de 30o/o; il n'y en a que sePt qui
ont atteint la valeur de 2Ao/o ; il y en a plus de uente qui sont
inférieues à ll%. Lr vrnarrce expliquée des goûts par ltrabinrs
est donc nomralement faible. S'il est vrai que les activités

culnrrelles de I'enfance ou gue la place qu'occupait l'an dans le
milieu familiel où l'on a grandi ont quelque incidence sur les

goùts, il n'est pas moins vrai que cette influence est ttès
partielle. Plus encore: toutes les corrélations ne sont Pas
congruentes. On note, par exemple, que le souvenir que le $re
aimait les concerts de musique classique et celui que la mère
aimait les musées sont liés à I'affection chez I'adulte pour la
lecture d'ouvraçs scientifiques, La vasiznce exPliquée Par aes

deux indicateurs de lhabitus n'est que de 1T/o; mais, si faible
soit-elle, elle est loin de suiwe une logique évidente. Il en est de

même pour ce qui est du lien negatif qui se tévèle entre la taille
de la collection de disques du répondant lorsqul était enfant et
son intérêt pour les récits historiques en tânt qu'adulte. De
telles corrélations sont, certes, attribuables à la méthode de
repérage des régresseurs significatifs que nous avons utilisée.

Cette méthode avait pour obiectif de ne rien éliminer théori-
quement, de fournir à la théorie qui est examinée toutes les

chances d'avoir raison puisqu'elle ne préjuge pas de la vatiable
indépendante de façon spécifique ni du système d'intercor-
rélation enfte les variables indépendantes. Mais si généreuse

que soit cette méthode, elle n'a pas élevé les variances expli-
quées, eg parfois, elle a signalé des associations pour le moins
étonnantes, associations qui foumissent des motifs satistiques
à la suspicion à l'égatd de modèles dont la logique est

étroitement causaliste. Ce qu'on a fait et ce qu'on a aimé dans

l'enfance se répercute sur ce que l'on fait et on aime quand on
est adulte, mais de façon restreinte, et non pas à ce point que le
râpport à la culture et à I'art d'un adulte puisse prendre forme
en l'absence d'une histoire au delà de I'enfance et encore moins
en ce qu'on pourrait prédire la totalité de ce rapport en
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Anne Julien et Simon LÂFLAIUÀIE

rappelant uniquement ce que les parents appréciaient quand on
était enfanr

La deuxième hypothèse suggérait que, si Bourdieu a raison,
l'habitus acquis dans I'enfance varie selon la classe sociale
d'otigine. Encore une fois, les vatiances expliquées sont toutes
en modération. La plus forte esr de 3l%o ; sur les dix-sept
équations qui se sont manifestées, il y eî a treize où le R2

n'atteint pes 20o/o. LorsquI s'agit de la plus grande influence

Qlo/ù, cela exige par exemple que trois régresseurs entrent en

ieu pour obtenir ce pourcent4ge ; ainsi, il existe un lien entre le
type de quartier dans lequel le répondant a principalement
habité, l'occupation de sa m&e/tutrice et le nombre de pièces
dans la maison ou l'appartement dâns lequel il a principalement
habité quand il était chez ses parents, d'une parr, et le fait que
ses parents/tuteurs ont padé, entre eur, à propos des produits
artistigues, d'autre part.

Il est donc manifeste que les ptatiques er les préférences
culturelles ne sont pas essentiellement déæmrinées pat le satut
socioéconomique de la âmille dans laquelle ori est ne; Etickson
(1996) l'a bien exprimé lorsqu'elle a souligné que I'incidence de
I'origine familiale était réelle quoique non réductible. Il est à

signaler que toutes les variables indépendantes n'ont pas été
retenues: le niveau d'instruction du pète ainsi que son occupa-
tion ne figureng en effeg dans aucune équation. Il faut aussi
mentionner que les coefficients étaient négatifs pour ce qui est
du type de quartier et du nombre de pièces quT y avait dans la
maison ou I'apparæment dans lequel il a principalement habité
étant enfant, ce qui va à I'enconffe des positions bourdieusiennes.

La uoisième hypothèse proposait que, si Bourdieu a raison
encore, ce qu'on véhicule et ce qu'on fait dépend de la classe
sociale d'otigine. Les variances expliquées sont toutes infé-
rieures à 20% ; pour les vingt-tois équations, elles se siruent
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entre 87o et 78oh. En outre, bon nombre de coefficients sont
négtifs. Consommel ou non un produit artistique quand on
est adulte dépend donc de façon marginale du statut socio-

économique de la famille dans laquelle on a grandi et

I'influence peut même être conuaire à ce que donne à croire la
théorie. Ces andyses démentent le plaidoyer de Coulangeon
(2003) et le propos de Katz-Gerro (1999) d'après lesquels

I'effet de lbdgine familiate serait considérable.

La quauième hypothèse supposait que, Bourdieu ayant raison,
ce qu'on véhicule et ce qu'on fait dépend du statut socio-
économique qu'on a atteint, soit de son revenu et de son
instruction. Des corrélations (Spearman) ont montré quï y a
des liens faibles et positifs enue I'instruction et la plupart des

variables relatives aux pratiques et aux goûts artistiques ; la
majorité des coefficients se situent aux environs de 0,30. La
faiblesse des corrélations conduit déià à relativiser la thèse
boutdieusienne. Des analyses de variance à deux facteurs (3 x 3,

niveau de scolarité et tranche de tevenu) obligent à abondet
dans le même sens. Elles indiquent des égalités de moyennes

pour la plupart des échelles de goûts et d'activités, soit pour
quate-vingt-dix tests sur cent quatorze. Lorsque les différences
de moyennes ne sont pas ataibuables au hasatd, elles ne

renvoient pas à de nettes distinctions des groupes: pout des

échelles de Likert à six niveaux, quand il s'agit des goûts, les

soustrâctions entre la valeur la plus élevée et la plus faible se

situent ente 0,42 et 2,7,1a moyenne de ces différences étant de

7,12. La plupart des inégalités vont dans le sens des affrnu'-
tions du structurelisme génétique: la plus grande appréciation
pour les musées d'art, par exemple, est celle des plus instnrits
de même que I'artisanat plaît davantage aux moins rémunérés

qu'aux eutres. Mais il faut insister aussi bien sur I'immense
maiorité des analyses de variances dont le test est négatif et sur

la faiblesse des différences. S'il s'agit des pratiques, les excep-

tionnels tests positifs vdent pour des inégalités plutôt faibles

187

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
24

.2
00

.1
60

.1
4 

- 
14

/1
0/

20
13

 1
5h

52
. ©

 L
'H

ar
m

at
ta

n 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 24.200.160.14 - 14/10/2013 15h52. ©
 L'H

arm
attan   



Ânne Julien et Simon LAFLAIU\IE

(de 0,26 à 0,76) ; ces tests sont au nombre de rois ; deux
d'entre eux accordent un peu de crédit à la thèse de Boudieu
quoigue, à nouveau, il faut s'empresser de signaler quT y a

beaucoup plus de ressemblances entre les groupes que de dis-
semblances: que les diffétences de moyennes soient inférables
ou non, les chifftes tendent beaucoup plus à varier en fonction
de I'objet du goût ou de I'activité que selon le groupe de com-
paraison ; ainsi, par exemple, les moyennes seront plus élevées
pour le cinéma que pour I'opéra ; ce qui témoigne d'influences
beaucoup plus sociétales que sociodémographiques.

La demière hypothèse présumait que I'instnrction et la richesse
dépendent de l'origine familiale. Nos analyses n'appuient pas
tout à fait une telle présomption. Certes, nous découwons
certaines corrélations (Spearman) positives entre, d'une parÇ le
niveau d'instnrction et le revenu du répondant et, d'auEe parq
les variables qui ont trait à l'otigine familiale ; mais ces liens
sont ténus et ils figurent à côté de plusieus autres associations
non significatives. D'abord, nous avons observé une relation
entre le niveau d'instruction du répondant et les variables sui-
vantes: le niveau d'instnrction de la mèrett, le niveau d'instruc-
tion du pèretz et le type de quattier dans lequel le répondant a

principalement habité au cours de son enfanceÉ. Ensuite, nous
âvons temarqué un lien entre le revenu du répondant et les
variables suivantes : le niveau d'instruction de la mèrel4, le
niveau d'instruction du pèrels, l'occupation de la mèret6 et le
type de quartier dans lequel le répondant a principdemenr
habité au cours de son enfancelT. Mais la plus élevée de ces

lltsp-m=032;p<005.
12rspo*=0'18;P<0t05,
13rsp**n= 425;p <0,05.
l4rs**.=0,19;pcQ05.
t,ttpo*=0,20;p<0,05.
16KF-*.=OJl;p<0,05.
17 rsp---= - 0,18 ; p < 0, 05.
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Let Prdtiqset ctrlturclles sonl-elles araine nt dâfnies par l'origine de cla.rce sociale ?

coffélations est de 0,31 ; les variables qui ont trait à l'otigine
familiale ne sont que timidement dércrminantes du statut socio-
économique auquel on parvient quand on est adulte si les

indicateurs en sont le niveau d'étude ou le revenu.

Coxcrusrox

Notre recherche avait pour but de déterminer, à partir d'une
enquête sur le rapport à des produits anistiques ou culturels, si

certaines formes d'art attiraient plus paniculièrement des gpes
de consommateurs. L'enquête sur laquelle elle repose a permis
de mettre en question la thèse bourdieusienne de I'influence de

l'origine familiale et de la classe sociale sur Ie râpport qu'en-
tretient un acteur social avec des produis aaistiques.

Nos résultats ne corroborent pas, en effet, tout à fait cette
thèse. Les analyses de régression multiple n'ont pas révélé de

grande incidence des vatiables indépendantes sur les variables
dépendantes. Les andyses de variance n'ont pas montré un
grand nombre de distinctions entre les niveaux d'instruction, ni
entre les niveaux de revenu. Les corrélations n'ont pas témoi-
gné de liens forts entre I'instruction et I'origine famfiale pas

plus qu'entre la rémunération et I'origine familiale.

L'habitus, tel que conçu pat Bourdieu, est lofur d'avoir la force
explicative présumée, du moins pour un échantillon contemPo-
rain d'individus provenant des régions d'Ottawa et de Sudbury ;

les données ne donnent certainement pas à observer un lien
structurel génétique entre les pratiques iuvéniles et celles de

l'adulte. S'il y a des liens entre ces deux moments, ils sont
lâches. Certes il faut avoir eu une enfance pour devenir adulte
et cette enfance établit un champ de possibilités. Mais il s'agit
précisément d'un champ de possibilites, et non d'un destin. En
outre, I'enfance n'est pas que rapport aux parents I elle n'est pas

la seule intériorisation des valeurs et des pratiques d'un milieu
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Anne Julien et Simon LÂFLÂÀtlrlE

familial ; elle est rapport aux amis, à l'école, âux médias ; elle esr
intériotisation des valeurs familiales, certes ; mais aussi de
messages qui transcendent les propos du père et de la mère, qui
homogenéisent les populations ; intériotisation aussi d'infomra-
tions gtâce auxquelles l'individu s'individualise. Car si le rappon
aux autres et aux médias rend possible des paftages étendus, il
favorise également des particulatismes. Ces rappofts à l'infor-
mation qui circule dans les sociétés concourent à la réalisation
des préfrrences et des pratiques, pour ce qui est des arts et de la
culture entre autres, et ils les disposent sur le mode de la
diftrenciation et de Pindifférenciation. Mais ces rapports à I'in-
fomration ont cours tout au long de la vie ; ils ne sont pas finis
avec l'enfance, pas plus qu'ils sont enferrrés dans la relation
parenale ; et c'est patce qu'ils s'étalent dans la vie et qu'ils sont
plutiels. C'est parce gue ces rapports sont l'effet d'une telle
complexité qu'une thèse comme celle de Pierre Bourdieu
éprouve quelque difficulté à leut rcndre justice.

Notre recherche est tout en modestie. Elle a les limites de la
non-exhaustivité. Elle doit éveiller la suspicion pârce qu'elle
constitue une critique de l'un des théoriciens les plus impor-
ants de la sociologie ftançaise, voire de I'une des thèses les plus
importantes de la sociologie de I'att. Mais le fait est que les
ptincipes de la sociologie bourdieusienne ne parviennent pas à
rendre compte des phénomènes que nous avons observés, si
contingents, si circonstanciels soient-ils, alors même quTs
devraient le faire. Certes, nous ne pouvons livrer qu'une
conclusion nuancée, mais cette conclusion devrait inviter la
théorie bourdieusienne elle-même à se nuancer.
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