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Notes de Veille produites au sein du  

Projet GTNum ELN – Enfances et Littératies Numériques 

 

__________________________________________________________________________________ 

Enfance et Socialisation 
 

 

L’enfance varie d’une époque à une autre, d’un pays à un autre. Ce qui nous montre 

que ce n’est pas une réalité naturelle mais socio-historique (Chombart de Lauwe, 1976). La 

socialisation ne concerne pas que les enfants et perdure tout au long de la vie, à travers 

différentes expériences de vie (socialisation professionnelle, militante, conjugale, …). La 

socialisation enfantine a été définie de diverses façons en fonction du poids accordé aux 

déterminations sociales et aux capacités d’action (« agency » en anglais) des enfants. Les 

définitions courantes présentent souvent le phénomène comme abstrait où le-la "socialisé"-

e serait un-e récepteur-rice assez passif, en s’inspirant en fait des réflexions du sociologue 

français Emile Durkheim (1858-1917) qui souligne l'action déterminante des adultes et laisse 

l'enfant dans un rôle plutôt passif. La définition de socialisation évolue avec la conception de 

l’enfant dans la société comme dans les recherches : les sociologues de l’enfance considèrent 

alors que l’enfant n’est pas un être totalement façonné mais qu’il agit et réagit à sa prise en 

charge et co-construit les situations, y compris dans sa socialisation (Sirota 2006 ; Danic, 

Delalande, Rayou, 2006). Muriel Darmon propose une définition qui prend en compte à la fois 

les déterminations sociales et l’action de l’enfant : « Ensemble de processus par lesquels 

l’individu est construit – on dira aussi formé, modelé, façonné, fabriqué, contrôlé – par la 

société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours duquel l’individu acquiert – 

"apprend", "intériorise", "incorpore", "intègre" – des façons de faire, de penser et d’être qui 

sont situées socialement » (Darmon, 2010 : 06). Ces transmissions se font par la répétition 

dans des conditions favorables (Lahire 2002, 2019) et se réalisent par le langage et par le 

corps, de façon plus ou moins autoritaire, de manière directe ou par l’agencement d’une 

situation (Darmon, 2006). 

 

 

Dans la famille, à 

l’école, entre pairs 

 
De nombreuses 

recherches ont éclairé la 

socialisation familiale 

(Lahire, 1995, 2019 ; 

Singly, Ramos, 2010 ; 

Singly, 2017), la 

socialisation scolaire 

(Dubet, 1994 ; Danic 

2017), la socialisation 

entre pairs (Delalande, 

2001), la socialisation par 

les activités de loisirs des 

enfants (Octobre, 2004 ; 

Roucous, 2007 ; Brougère, 

2009 ; Dajez, Roucous, 

2009). Les récents travaux 

soulignent que les enfants 

vivent des expériences 

disparates entre leurs 

parents, l’assistante 

maternelle, la crèche ou 

l’école, les grands-

parents, les instances de 

loisirs ; ils acquièrent donc 

de multiples façons de 
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penser, d’agir, de 

percevoir (Lahire, 2019).  

 

La socialisation consiste 

aussi en apprentissage 

entre pairs : dans les cours 

de récréation par 

exemple, les enfants 

apprennent ensemble à 

réguler leurs relations, à 

se soumettre entre eux à 

des normes sociales 

(Delalande, 2009), à 

partager leur « culture 

enfantine » (« l’ensemble 

des savoirs et des savoir-

faire qui caractérise un 

groupe d’enfants et fonde 

son identité, nécessaire à 

l’un d’eux pour être 

reconnu des siens et 

intégré dans le 

groupe » (Delalande, 

2010 : 35)). 

 

La culture adolescente est 

davantage reconnue dans 

la recherche et dans la 

société (Galland, 2011) et 

s’observe dans les 

productions industrielles 

culturelles (les séries 

télévisées, par exemple, 

reconnaissent les 

références adolescentes). 

Anne Barrère souligne la 

force de la sociabilité 

juvénile, à distance de la 

famille et de l’institution 

scolaire (Barrère, 2011). 

Les pratiques associées au 

numérique augmentent 

cette distance par la 

création de niches intimes 

pour les adolescents.  

 
 

Que fait « le 

numérique » à la 

culture enfantine et 

à l’enfance ?  
 

Les technologies 

de l’information et de la 

communication auraient-

elles tué l’enfance comme 

le soutenait Postman dès 

1983 ? La télévision puis 

internet rendent 

accessibles aux enfants 

des contenus qui ne leur 

sont pas destinés. Les 

industries médiatiques 

font des enfants une cible 

privilégiée de leurs 

stratégies de 

développement.  

 

Mais Dominique Pasquier 

démontre que ces 

nouvelles pratiques 

juvéniles ne sont pas 

seulement des 

consommations mais 

aussi des façons 

d’affirmer leur identité 

d’âge : « La télévision, les 

jeux vidéo, le cinéma ou la 

musique ne sont pas 

seulement des univers de 

consommation ; ce sont 

également des supports à 

l’affirmation des 

identités » (Pasquier, 

2005 : 58). On peut en dire 

autant actuellement des 

pratiques en ligne et de 

l’usage des réseaux 

sociaux numériques. 

 

Ces évolutions sociales 

transforment elles 

l’enfance, les rapports 

entre adultes et enfants 

(Buckingham, 2000) ?  

 

A côté de ceux qui voient 

« la mort de l’enfance », 

voire une dégénérescence 

culturelle chez les jeunes 

(Desmurget, 2019), 

d’autres montrent que les 

industries culturelles ont 

un rôle majeur dans la vie 

des jeunes, un rôle positif 

dans leur existence 

comme plus largement à 

l’échelle de la société. Dès 

1962, Edgar Morin 

valorise la culture juvénile 

émergente qui vient 

alimenter la culture de 

masse en bousculant les 

modèles dominants 

(Morin, 1962). De fait, les 

industries culturelles, et 

tout particulièrement 

aujourd’hui celles liées au 

numérique, ont une place 

importante dans les 

pratiques juvéniles et 

particulièrement 

enfantines.  
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Des cultures 

numériques 

enfantines 

 
Les chercheur-ses 

du Projet GTNum ELN – 

Enfances et Littératies 

Numériques – ont 

examiné cette place à 

travers une recherche 

auprès d’enfants 

scolarisés en cycles 2 et 3. 

Cette investigation a 

permis d’étudier les 

premières expériences 

socialisatrices dans la 

famille mais aussi dans la 

classe, en matière 

numérique et les 

compétences numériques 

des enfants. Un 

questionnaire, des 

entretiens avec les 

personnels et les enfants, 

des observations en classe 

ont saisi l’environnement 

social, culturel, 

économique, matériel de 

la socialisation des 

enfants. Cette recherche 

éclaire les apprentissages 

réalisés avec les objets 

connectés dans le 

quotidien de la famille 

(Cordier, 2021) et de la 

classe, avec le constat de 

disparités selon l’âge et le 

niveau scolaire, selon le 

milieu social, selon le 

territoire qui ne permet 

pas de parler 

actuellement de culture 

numérique enfantine 

partagée par tous les 

enfants, mais plutôt, 

comme dans le cas des 

cultures adolescentes, de 

cultures numériques 

enfantines au pluriel.  

 

L’équipe-projet du 

GTNum ELN  
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