
Mettre des mots sur le harcèlement 
L’enjeu de la définition du phénomène est primordial pour sa prise en compte dans 
le débat public. Or, la notion de harcèlement en milieu en scolaire est d’apparition 
relativement récente en France :

Cette transition conceptuelle trouve racine dans les travaux de plusieurs psycho-
logues au cours des années 1970. Olweus stabilise une première définition du 
harcèlement à l’école considéré comme le fait d’actes répétitifs et intentionnels de 
domination – des agressions physiques aux intimidations verbales et non verbales 
entre pairs – souvent invisibles aux adultes, et dont les conséquences psychoso-
ciales sont lourdes et durables. Smith insiste quant à lui sur l’emprise, et ainsi sur 
la difficulté pour l’élève harcelé·e de se défendre et de se sortir seul·e de cette 
situation de violence. Grâce à la traduction du terme « School bullying », les cher-
cheur·es français·e se sont également approprié la notion. Professeur en sciences 
de l’éducation, Debarbieux approfondit ainsi ces premières définitions au début des 
années 2000 : le harcèlement entre pairs est une « oppression conformiste » qui 
rejette celles et ceux qui ne correspondent pas à une norme (orientation sexuelle 
minoritaire, situation de handicap, surpoids ou obésité, neurodiversité...). 
À l’aune des évolutions technologiques, une autre forme de violence entre pairs 
apparait : le cyberharcèlement. Il est défini comme une forme d’agression répétée, 
se perpétuant en ligne (messageries, réseaux sociaux), sous forme de moqueries, 
d’insultes ou de menaces. La grande majorité des études observent une juxtapo-
sition entre harcèlement en face à face et cyberharcèlement : il existe donc une 
continuité et une complémentarité de ces deux formes de violence entre pairs qui 
renforcent l’intensité et la durabilité de la souffrance de la victime. 

utrefois considéré comme une initiation désagréable de la vie en 
société, ou comme un simple conflit entre deux individus, le har-
cèlement en milieu scolaire est progressivement devenu un pro-

blème social majeur, mis à l’agenda politique. Les efforts conjoints de 
professionnel·les de santé, de l’éducation et de la recherche ont permis 
de mettre au jour les caractéristiques de cette violence ainsi que ses 
conséquences délétères – tant scolaires que personnelles – sur celles 
et ceux qui la subissent. Les travaux de recherche permettent de com-
prendre ce lent processus d’identification du phénomène, l’évolution 
de sa conception et la construction successive de programmes de pré-
vention et de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. 

A

L’évolution sémantique passe progressivement du terme “incivilité” (années 

1990) à celui de “micro-violences” (années 2000), pour parvenir au terme 

actuel de “harcèlement scolaire” (années 2010). Cette évolution reflète un 

changement dans la perception et la prise en charge des interactions vio-

lentes au sein des établissements scolaires, soulignant l’importance de 

comprendre ces comportements dans un cadre social et institutionnel plus 

large. (Vilhem, 2024)

“ “
Marie Lauricella

School bullying : 
une traduction française 

tardive 
Dès sa formulation, le terme school bullying 
est rapidement diffusé dans les pays 
nordiques, anglo-saxons, en Amérique du 
Nord et en Asie. En revanche, il peine à être 
considéré et traduit en France. Alors qu’au 
Québec on emploie le terme « intimidation » 
et en Belgique francophone celui de « bri-
made », ce n’est qu’à la toute fin des années 
1990 que le mot « harcèlement scolaire » est 
employé en France en guise de traduction de 
school bullying. 

Qui est victime 
de harcèlement en milieu 

scolaire ? 
(Guillerm et al., 2024)
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5 % 
des écolier·ères 

du CE2 au CM2 sont 
victimes de harcèlement

19 % 
vivent des situations 

préoccupantes

6 % 
des collégien·nes 

sont victimes 
de harcèlement

6 % 
vivent

des situations 
préoccupantes

4 % 
des lycéen·nes 

sont victimes 
de harcèlement

4 % 
vivent

des situations 
préoccupantes
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https://www.education.gouv.fr/premiers-resultats-statistiques-de-l-enquete-harcelement-2023-380517


Les données disponibles sont donc en contradiction avec l’im-

pression d’un accroissement du harcèlement entre élèves. La 

médiatisation relativement récente du phénomène, la prise de 

conscience de ses conséquences potentielles et le développe-

ment du cyberharcèlement contribuent peut-être à cette impres-

sion d’augmentation. (Galand, 2021, p. 8)

“ “

La construction d’une politique publique de prévention et de lutte contre le 
harcèlement en milieu scolaire nécessite de connaitre finement le phéno-
mène dans sa réalité, et ainsi de le mesurer. Suite à la médiatisation de 
drames liés à cette forme de violence, le début des années 2010 marque 
un tournant dans sa prise en compte par les pouvoirs publics. À l’initiative 
du ministère de l’Éducation nationale et sous l’égide de Debarbieux, le rap-
port clé « Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement 
à l’École » est publié en 2011. Il préconise, entre autres, de développer des 
enquêtes pour mesurer le phénomène, évaluer l’efficacité des politiques 
publiques, mais également identifier les nouvelles formes de harcèlement. 
Dans ce sillage, l’enquête nationale de « victimation » menée par la Depp 
(Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance) permet 
pour la première fois en France un regard chiffré sur les cas de harcèle-
ment en milieu scolaire. Depuis lors, des enquêtes régulières démontrent 
que si le phénomène est national, son expression varie en fonction de l’âge 
des élèves et de leur sexe. La somme des données collectées au niveau 
national et international depuis les années 1990 donne à voir quant à elles 
une tendance globale à une diminution du harcèlement :

Établir un diagnostic, prendre la mesure

Les recherches et les expertises sur le harcèlement en milieu scolaire 
ne s’accordent pas toutes sur l’analyse de cette forme de violence entre 
pairs. Une première approche s’intéresse exclusivement aux individus pour 
comprendre les raisons de cette violence. C’est notamment celle qui pré-
vaut dans les travaux d'Olweus expliquant le harcèlement par les carac-
téristiques psychologiques propres au harceleur (agressivité, charisme, 
manque d’empathie) et à la victime (fragilité). Cette approche psycholo-
gique entraine une externalisation du problème, et l’institution scolaire n’est 
pas remise en question. On considère ainsi que l’École est traversée par 
des cas de violence qui ne sont pas de sa responsabilité, et auxquels l’État 
répond par des mesures répressives. En France, dans les années 2000, 
plusieurs travaux et expertises ont permis d’introduire des approches com-
préhensives plus globales. Catheline, pédopsychiatre, déconstruit l’exis-
tence de profil de harceleur ou de victime. Pour comprendre l’émergence 
des cas de harcèlement entre pairs, elle met en avant des dynamiques de 
groupe délétères – d’enfants comme d’adultes – et des contextes propices 
à cette violence en milieu scolaire. Debarbieux quant à lui pointe les défail-
lances de l’École et prône l’implication de l’ensemble des personnels des 
établissements pour réfléchir et trouver des solutions adaptées à chaque 
contexte local. Cette entrée par le climat scolaire étoffe la compréhension 
du harcèlement entre pairs en permettant différents niveaux de lecture sur 
les causes du phénomène, tant lié à des facteurs développementaux inhé-
rents à l’enfant et à l’adolescent·e, qu’à des facteurs environnementaux et 
sociétaux. 

De l’individu à l’effet groupe

Qu’est-ce que le climat 
scolaire ? 

(à partir des travaux de Cohen et al., 
2012 cités dans Debarbieux, 2012.)

Harcèlement : des variations 
entre classes au sein d’un 

même établissement 
(Galland, 2021)

La dynamique relationnelle entre pairs :
les comportements de harcèlement sont plus 
prégnants dans les classes au sein desquelles 
les comportements de renforcement des harce-
leur·ses sont plus fréquents, et les soutiens aux 
victimes moins répandus. Ainsi, observer que 
des comportements de harcèlement sont tolérés 
voire valorisés au sein de la classe pourrait inciter 
certain·es à harceler à leur tour.

L’attitude des enseignant·es :
Le harcèlement est moins présent dans les 
classes où les enseignant·es sont plus proac-
tif·ves pour réguler les moqueries et les conflits 
entre élèves, et au sein desquelles ils et elles 
évitent les comparaisons et découragent la 
compétition entre élèves.

Les relations 
(valorisation 

de la diversité, 
collaboration, 
entraide, etc.)

L’enseignement 
et l’apprentissage 
(qualité de l’instruction, 

apprentissage 
social et 

émotionnel, 
etc.)

La sécurité 
(physique et 
émotionnelle)

L’environnement 
physique 

(propreté, espace 
et matériel 

adéquats, etc.)

Le sentiment 
d’appartenance 

à la communauté 
scolaire climat 

scolaire

https://www.education.gouv.fr/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-harcelement-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux-2144
https://www.education.gouv.fr/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-harcelement-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux-2144


 

Le fait qu’un élève ait été identifié comme “défenseur” à un instant T, 

n’implique pas qu’il s’agit du seul rôle qu’il est amené à adopter. […] 

L’environnement scolaire dans lequel évoluent les élèves est plus ou 

moins propice au déploiement accru de comportements de défense  

de par les valeurs qui y sont rendues saillantes, les normes perçues 

concernant ces réactions et les bénéfices sociaux pouvant y être  

associés. (Kubiszewski, 2018, p. 449)

“ “
La lutte contre le harcèlement scolaire et la nécessaire implication de 
l’ensemble de la société questionnent la conception même de l’école, 
entre instruction et éducation. (Sénat, 2021, p. 82)

“ “
Or, les comportements de défense d’un pair à l’égard des victimes présentent 
un réel intérêt pour mettre fin aux situations de harcèlement. Aussi, dans la 
prévention et la lutte contre ce phénomène, des mesures agissant directe-
ment sur le rôle des témoins et le climat scolaire des établissements sont 
désormais privilégiées. 

Les chercheur·es pointent également la nécessité de combiner plusieurs 
composantes pour soutenir l’efficacité des actions de lutte contre le harcè-
lement en milieu scolaire, comme : privilégier des programmes sur le temps 
long, renforcer la surveillance des adultes dans les lieux collectifs (cour de ré-
création, cantine, couloirs), combiner des activités pour encourager le déve-
loppement de compétences socioémotionnelles (empathie, estime de soi…) 
à des activités collectives pour modifier les dynamiques de groupe (normes, 
relations sociales…), articuler des actions collectives de prévention et des 
prises en charge individualisées en cas de harcèlement avéré, ou encore 
accompagner les élèves et les enseignant·es à reconnaitre des situations de 
harcèlement et les outiller pour qu’ils et elles puissent intervenir. 
C’est dans cette optique que s’est construit le dispositif national pHARe, ren-
du obligatoire dans toutes les écoles et les collèges à partir de 2022, et expé-
rimenté dans les lycées depuis la rentrée 2023. 

L’émergence de cas de harcèlement en milieu scolaire peut être ainsi com-
prise comme « l’échec d’une dynamique de groupe » (Catheline, 2018). Et 
pour cause, ces violences impliquent de nombreux témoins (non adultes) : 
80% des épisodes de harcèlement surviennent devant des spectateur·rices. 
Ces dernier·ères peuvent jouer le rôle de défenseur de la victime (manifes-
tation de soutien, opposition directe à la personne qui harcèle), renforcer la 
position de l’agresseur ou bien rester témoin passif·ve de ces actes. Dans 
cette dynamique de groupe, les rôles ne sont pas figés, mais fortement condi-
tionnés par le contexte dans lequel survient la violence.

Agir sur le groupe : le rôle clé des témoins

Dans ce sillage, de nombreux travaux de recherche internationaux ont mis 
en évidence que les programmes dont les résultats sont les plus bénéfiques 
dans la lutte contre le harcèlement sont ancrés dans une démarche globale : 
elle implique l’ensemble des acteur·rices – élèves, professionnel·les d’un éta-
blissement et familles – au lieu d’une intervention partielle qui se concentrera 
sur une action auprès d’un seul public (les élèves harceleur·ses et harcelé·es 
le plus souvent). 

Pour une approche globale des actions de 
lutte contre le harcèlement en milieu scolaire

La méthode 
de préoccupation 

partagée ou 
méthode Pikas

Créée par le psychologue Anatol Pikas, la mé-
thode de préoccupation partagée est un dispositif 
de résolution de conflits entre pairs, adaptable 
aux cas de harcèlement. Dans le cadre d’un éta-
blissement scolaire, elle consiste en une série de 
brefs entretiens individuels avec le ou les élèves 
ayant pris part aux pratiques d’intimidation. Le 
professionnel qui reçoit le harceleur n’a pas pour 
objectif de lui faire reconnaitre sa responsabilité, 
mais cherche à lui faire partager une préoccu-
pation pour la victime. L’enjeu est de l’amener 
à formuler par lui ou elle-même des solutions 
pour que la situation de harcèlement prenne fin. 
La personne qui conduit l’entretien se montre 
bienveillante, mais obstinée : les entretiens  
ont lieu jusqu’à ce que les violences cessent.  
La méthode Pikas vise à favoriser le sentiment 
d’empathie, et place la personne qui agresse 
dans une position de réparation du problème  
qu’il ou elle a engendré. 

Le dispositif pHARe 
(Catheline, 2023, p. 99)

mesurer le climat scolaire, 

éduquer et prévenir les phénomènes de  
harcèlement, 

former une communauté protectrice,

intervenir efficacement sur les situations, 

associer parents et partenaires,

mobiliser les instances de la démocratie  
scolaire, 

suivre les répercussions des actions,

mettre à disposition une plateforme 
consacrée aux ressources.

Le dispositif pHARe (Programme de lutte contre  
le harcèlement à l’école) est le résultat des nombreuses 
campagnes menées en France depuis 2011. Il repose 
sur huit piliers : 

https://www.senat.fr/rap/r20-843/r20-843.html
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-programme-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-programme-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
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