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1. Le harcèlement scolaire : une « nouvelle » problématique 
éducative ? 
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Les "nouvelles" problématiques éducatives (NPE) (Moignard, 2018) :

1. Perturbent ou questionnent le fonctionnement ordinaire de l’école et/ou 
remettent en cause ses fonctions sociales élémentaires ; 

2. Interrogent l’articulation des missions traditionnelles de l’école autour 
de l’instruction, de la transmission des savoirs et de la construction des 
apprentissages, avec des formes éducatives plus larges ;

3. Sont l’objet de promotion, de désignation et de publicisation en lien 
avec des problèmes publics plus larges (Cefaï, 2012)

4. Sont perçues par les acteurs éducatifs et scolaires, et dans les politiques 
publiques qui leur sont consacrées, comme un "nouveau" phénomène

Exemples : échec scolaire, violence à l’école, décrochage scolaire, discriminations 
sexuées et genrées, discriminations ethnicisées et racialisées, laïcité, radicalisation…

Les personnels d’aujourd’hui affrontent des problèmes que leurs collègues d’il y a une 
ou deux générations n’affrontaient pas : sortir de la culpabilité ! 

Le harcèlement comme « nouvelles » probléma6ques éduca6ves

Moignard, Benjamin. « Les « nouvelles » problématiques éducatives : construction 
de l’objet ». Revue française de pédagogie n° 202, no 1 (2018): 65-75.



« »



2. La prévention et la prise en charge du harcèlement : 
mythes et réalités 



Des points de vigilance

• Quelle prévalence ? 

» 8 à 12% d’élèves touchés
» 10 à 30 % des élèves auteurs et/ou vic<mes 
» enquête interna<onale HBSC : 20 à 30% des élèves de 11 à 15 ans en France, en Suisse, 

au Québec et en Belgique, mais une tendance à la baisse du phénomène

• Un « retard » de l’ac8on publique compara8vement aux poli8ques déployées sur le sujet 
dans des pays comparables ? 

• Depuis la fin des années 1970 en Europe du Nord ; 
• Problème mondial ;  

• Une action volontariste en France ; 

§ Le « cas » du cyberharcèlement : 
• Grande proximité du harcèlement et du cyberharcèlement (conséquences, victimes…)
• Singularité de l’anonymat et de l’effet tsunami : intensification de la diffusion du 

harcèlement

• Rarement cyberharcèlement sans harcèlement 
• Nettement plus d’enfants touchés par le harcèlement en présentiel 



Des principes de prise en charge et de préven6on iden6fiés 
• Cibler explicitement et directement le harcèlement : Apprendre à

reconnaître le harcèlement, conscien8ser au rôle joué par le 
groupe, augmenter l’empathie envers les vic8mes, renforcer les 
normes prosociales, et aider les enseignants et les élèves à
développer des stratégies pour intervenir lorsqu’ils sont témoins
de harcèlement

• Privilégier des ac8ons ayant une durée et une intensité suffisantes 

• Combiner ac8vités qui visent le développement de compétences
socio-émo8onnelles auprès des par8cipants avec des ac8vités
collec8ves qui visent à modifier la dynamique de groupe (normes, 
rela8ons sociales) 

• Ar8culer de manière complémentaire des ac8ons collec8ves de 
préven8on et des prises en charge individualisées en cas de 
harcèlement détecté

• Une implica8on des familles, même minimale (ex. réunion
d’informa8on) 

Poli8que d'école ou d’établissement claire 

Mais d’abord et surtout, améliorer le climat scolaire et le 
climat éduca3f ! 







3. Prévention et climat scolaire : une affaire d’adulte



Ce que disent les recherches 

• Les enfants vic,mes se confient peu aux adultes 

• Les enfants vic,mes ne se désignent pas comme harcelés 

• De nombreuses situa,ons ne sont pas repérées par les adultes 

• Quand une situa,on est iden,fiée, certains adultes ne réagissent pas 
• Enjeux éduca<fs ou scolaires ? 
• La prévalence du cyber 
• La satura<on face au harcèlement 

• Même quand les adultes réagissent, cela n’entraîne pas nécessairement
d’améliora5on pour les vic,mes
• Le seul registre sécuritaire est contre-produc<f ; 
• L’ar8cula8on de la prise en charge individuelle ET collec8ve du harcèlement scolaire 

• De l’enjeu général d’améliora*on du climat scolaire 



Le climat scolaire : proposi,on de défini,on 
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Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents,
les éducateurs et les élèves de leur expérience de la
vie et du travail au sein de l’école.
Pour autant il ne s’agit pas d’une simple perception individuelle. Cette notion de « climat »
repose sur une expérience subjective de la vie scolaire qui prend en compte non pas
l’individu mais l’école en tant que groupe large et les différents groupes sociaux au sein de
l’école.

En ce sens, il convient de ne pas limiter l’action aux seuls élèves. La sécurité des
professeurs et leurs relations sociales et émotionnelles avec leurs collègues, la qualité du
leadership doivent être incluses tout autant que l’interaction entre la perception de ce climat
par les parents, les élèves et les enseignants.

Cohen, 2007 ; Debarbieux, 2013 ; Moignard & Debarbieux, 2022



Les 7 piliers du climat scolaire : une no6on systémique 



Le clilmat comme enjeu majeur pour la réussite des élèves 

Plus le milieu social d’implanta1on des établissements 

est mixte ou ségrégué, 

plus l’influence du climat scolaire sur la réussite des élèves est forte

Debarbieux & Moignard 2013, Astor, 2018 



Améliorer le climat scolaire : oui mais à par6r de quelle expérience ? 

15Debarbieux & Moignard, 2022



Vers le climat éduca,f : une no,on en construc,on 

Le climat éduca-f reflète les jugements qu’ont les parents, les acteurs éduca-fs et les 
enfants de leur expérience du travail et des ac-vités socio-éduca-ves dans leur quar-er 
et les structures qu’ils fréquentent. 

Moignard, Revue Diversité, 2022

Mesurer quoi ? 

Pour les enfants et les jeunes : 

§ Mesurer l’expérience scolaire ; 

§ Mesurer l’expérience éducative ; 

§ Mesurer la perception du territoire (attachement, sécurité, ressources…) ;

§ Mesurer les mobilités ; 

§ Mesurer les parcours éducatifs ; 

Interroger les effets de corrélation entre l’expérience dans l’école et dans les 
structures socio-éducatives ; 



Mais des pra6ques qui touchent beaucoup moins d’enfants 

Moignard & Rubi (dir.), 2022, N=2263 Cités Educatives 93  



Pour les adultes

Mesurer quoi ? 

Pour les professionnels du champ scolaire et éduca6f : 

§ Mesurer l’expérience scolaire ; 

§ Mesurer l’expérience éducative ; 

§ Mesurer la perception du territoire (attachement, sécurité, ressources…) ;

§ Mesurer les mobilités professionnelles ; 

§ Interroger les registres d’alliances ;

§ Interroger le degré d’adhésion aux politiques éducatives locales (ou à leurs 
dispositifs) ;

Les « alliances » sont une forme d'intervention éducative encouragée à l'échelon
local, pour prendre en charge des problèmes et des publics suscitant un
impératif d'action publique. Elles configurent des répertoires d'action
supposément partagés et participent de leur mise en scène dans l'espace public.
Ces alliances s'inscrivent pourtant dans des registres d'intérêts, de cultures
professionnelles et de pratiques potentiellement en tension au regard des
champs de professionnalité et d'intervention des acteurs locaux.



Conclusions

1. La lutte contre les violences : d’abord une affaire d’adulte ;
• Les évènements négatifs ont plus d’impact que les évènements positifs

(Baumeister et al., 2001 ; ten Bokkel et al., 2022) ;
• L’amélioration du travail collectif : un impératif et un changement de

culture nécessaire à l’école ?

2. Agir à l’échelle locale : oui mais….
• Les contextes de scolarisation sont décisifs pour la prévention et la prise en

charge des violences ;
• La montée des enjeux de prise en charge croisée de la question éducative

: vers la prise en compte du climat éducatif ;

3. La prévention et la lutte contre le harcèlement : un succès qui fait courir le risque
de la confusion ;

• Toutes les violences ne sont pas du harcèlement ;
• Le harcèlement n’est pas un problème de génération numérique ;
• Le bien être à l’école : tensions et paradoxes ;


