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Portée et limites des travaux de psychologie cognitive pour 
l'étude du développement et du fonctionnement vocationnel 

Michel Huteau 
Institut national d'étude du travail et de l'orientation professionnelle, Paris 

R é s u m é 

Pour se d é v e l o p p e r , la psychologie vocarionnelle a besoin d'interagir avec d'autres secteurs 
de la connaissance. Cette é t u d e se penche sur les interactions entre la psychologie 
vocationnelle et la psychologie cognitive. Cette d e r n i è r e peut proposer des concepts et des 
t h é o r i e s ou m o d è l e s plus précis que ceux de la psychologie vocationnelle. M ê m e s'il y a tout 
intérê t à s'inspirer de la psychologie cognitive, il est g é n é r a l e m e n t impossible de transposer 
simplement concepts et m o d è l e s . Ces considéra t ions sont illustrées à l'aide de deux t h è m e s : 
celui des r e p r é s e n t a t i o n s professionnelles et celui du traitement de ces r e p r é s e n t a t i o n s dans 
le but d ' é l a b o r e r des p r é f é r e n c e s à des projets. 

Abstract 

In order to develop, vocational psychology needs to interact with other sectors of the field. 
This study examines the interaction between vocational psychology and cognitive psychology. 
T h e concepts, theories and models of the latter are likely to be more precise than those of 
vocational psychology. Even though it may be advantageous to inspire ourselves from cognitive 
psychology, it is generally impossible to simply transpose concepts and models. These 
considerations are illustrated via two themes: professional representations and processing of 
these representations in order to elaborate project preferences. 

C O N C E P T S E T M O D È L E S D E L A P S Y C H O L O G I E C O G N I T I V E 

A f i n d ' i n t e r v e n i r p lus eff icacement dans le d o m a i n e de l ' o r i e n t a d o n i l 
est nécessaire de disposer de théories satisfaisantes d u développement et 
des c o n d u i t e s vocadonnel les . Des théories satisfaisantes, ce sont des 
théories précises, c'est-à-dire formulées en termes tels que leur réfutation 
soit possible; ce sont aussi des théories valides, c'est-à-dire compat ib les avec 
l ' ensemble des d o n n é e s expér imentales et d 'observat ion disponibles ; ce 
sont e n f i n des théories pertinentes, c'est-à-dire b i e n articulées aux questions 
auxquel les elles pré tendent répondre . Si o n les e x a m i n e soigneusement 
selon ces trois critères, je crois que beaucoup de théories d u c h o i x 
profess ionne l sont assez peu satisfaisantes car, si elles sont b ien pert inentes , 
elles ne sont assez souvent que par t ie l l ement valides et re lat ivement 
précises. 

P o u r être vra iment satisfaisante, une théorie devrait aussi être assez 
généra le , c'est-à-dire rendre compte de très n o m b r e u x p h é n o m è n e s 
vocat ionnels , à la l imi te de tous les p h é n o m è n e s vocat ionnels . M a i s à 
défaut, et p o u r conserver aux théories une qualité m i n i m a l e , o n peut se 
contenter , au m o i n s proviso irement , de théories locales d o n t le c h a m p 
d ' a p p l i c a t i o n est l imité à une classe de p h é n o m è n e s . Il faut cependant 
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bien vo i r que dans le d o m a i n e de l ' o r i e n l a d o n , les théories très locales 
sont g é n é r a l e m e n t p e u pertinentes. 

Les théories do ivent être é laborées à p a r d r des problèmes propres de 
la psychologie voca t ionne l l e . Mais , p o u r se développer, la psychologie 
vocat ionnel le a besoin d ' in teragir avec d'autres secteurs de la connaissance, 
tant dans le d o m a i n e de la psychologie que dans d'autres domaines . Je me 
propose de faire quelques remarques sur les interact ions entre la 
psychologie vocat ionne l le et la psychologie cognitive, q u i est à l 'heure 
actuelle la b r a n c h e la plus d y n a m i q u e de la psychologie et q u i tend à 
in f luencer tous les courants de la psychologie , j e crois sans except ion . 

L a psychologie cognit ive étant très valorisée, b e a u c o u p ont tendance à 
d i r e que la psychologie qu' i ls met tent en oeuvre est de la psychologie 
cognit ive; si b i e n que l ' o n ne voi t plus très b ien ce que p o u r r a i t être une 
psychologie q u i ne serait pas cognit ive! 

O n peut dis t inguer , je crois, trois grands courants dans la psychologie 
cognit ive: 

• le c o u r a n t le plus anc ien est européen : c'est le structural isme 
génét ique de J e a n Piaget; 

• le courant le plus répandu, ce lu i d u tra i tement de l ' i n f o r m a t i o n , est 
typiquement nord-américain; 

• e n f i n , i l y a le courant de la psychologie sociale cognit ive, o u de la 
cogni t ion sociale. 

Ces courants de recherches et de réflexion s ' intéressent assez peu à la 
psychologie v o c a t i o n n e l l e . L o r s q u e l ' o n consulte des manuels ou des traités 
de psychologie cognit ive , les références à des problèmes de psychologie 
vocat ionnel le sont quas iment inexistantes p o u r les deux premiers courants, 
marginales p o u r le troisième, b i e n que celui-c i traite de thèmes parfois 
proches des thèmes de la psychologie vocat ionnel le . Il y a sans doute là u n 
vestige d ' u n e vie i l le et discutable d is t inc t ion entre psychologie 
fondamenta le et psychologie appliquée. 

Signalons cependant , en passant, une c o n t r i b u t i o n notable de la psycho
logie cognit ive à la psychologie de l ' o r i e n t a t i o n : les travaux sur l ' i n t e l l i 
gence et la résolution de problèmes permet tent déjà, et p e r m e t t r o n t sans 
doute bien plus e n c o r e dans l 'avenir , u n r e n o u v e l l e m e n t des techniques 
d'évaluation des fonct ions cognitives. 

Si la psychologie cognit ive est finalement assez p e u c o n c e r n é e par la 
psychologie voca t ionne l le , l ' inverse n'est pas vra i . D e p u i s longtemps les 
chercheurs en psychologie vocat ionnel le se sont proposés d' intégrer 
certaines d o n n é e s o u certains pr inc ipes de la psychologie cognit ive. Q u e 
l ' o n pense, par e x e m p l e , aux usages faits de la théorie de Piaget, de la 
tax inomie des opérat ions de G u i l f o r d , o u encore des travaux sur la 
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décision. C e p e n d a n t o n peut penser que ces interact ions sont insuffisantes. 
Je re joins là u n p o i n t de vue expr imé par Char les B u j o l d dans son ouvrage 
Choix professionnel et développement de carrière. 

Q u e peut-on attendre de la psychologie cognitive? Essentie l lement , je 
crois, des concepts et des théories o u modèles plus précis. 

P o u r ce q u i est des concepts, prenons , par e x e m p l e , la n o t i o n de stade. 
E n psychologie vocat ionnel le , elle est utilisée souvent u n petit p e u à la 
légère: le stade p e u t être une structure d 'ensemble o u une structure 
restreinte, u n pa l ie r q u i marque une discontinuité, u n s i m p l e repère dans 
une évolution. Cette ambiguïté de la n o t i o n ne met pas en b o n n e posi t ion 
p o u r analyser le développement . L a psychologie piagét ienne s'est d o n n é e 
un cr i tère précis p o u r définir la n o t i o n de stade. Ce l l e - c i désigne u n 
m o m e n t d u développement ; une c o h é r e n c e entre de nombreuses 
condui tes , c o h é r e n c e q u i s 'expl ique par u n e structure l o g i q u e sous-jacente. 
C e cr i tère étant posé, o n a p u m o n t r e r que les stades ainsi définis 
n 'existaient pas. Cette c o n c l u s i o n est négative, mais elle n ' e n représente 
pas m o i n s u n progrès dans notre connaissance d u développement . 

IJCS modèles o u théories de la psychologie cognit ive sont généra lement 
b e a u c o u p plus précis que ceux de la psychologie voca t ionne l l e . C e c i , nous 
y rev iendrons , parce qu ' i l s portent sur des d o m a i n e s limités p o u r être plus 
fac i lement analysables. Les conséquences sont une compéti t ion entre 
modèles , des controverses q u i s t imulent la recherche , bref, une dynamique 
que l ' o n ne trouve qu'assez rarement en psychologie vocat ionnel le où 
certaines théories n ' o n t pra t iquement pas évolué d e p u i s leur f o r m u l a t i o n 
ini t ia le ; o n peut les résumer a u j o u r d ' h u i à peu près dans les m ê m e s termes 
q u ' i l y a 25 ans. 

M a i s s ' i l y a tout intérêt à s ' inspirer de la psychologie cognit ive, j e 
voudrais aussi m o n t r e r q u ' i l est généra lement imposs ib le de transposer 
s i m p l e m e n t concepts et modèles. C e c i p o u r des raisons q u i tiennent à la 
nature m ê m e de la psychologie vocat ionnel le et q u i la conduisent à 
s ' intéresser à des conduites ayant quatre propriétés: 

1. des condui tes fortement intégrées. L a précision est certes recherchée , 
mais o n ne peut l 'a t te indre en s ' intéressant à des conduites 
é lémenta ires p o u r des raisons de per t inence ; 

2. des condui tes dépendant for tement des contextes sociaux, 
3. des condui tes dépendant fortement de la dynamique affective et 

motivationnelle, q u i engagent la personne ; 
4. e n f i n , et ceci découle des caractères précédents , des conduites for

tement individualisées. 

O n p o u r r a i t certes aisément m o n t r e r que la psychologie cognitive 
n ' i g n o r e pas ces caractères des conduites . M a i s j e crois que l ' o n pourra i t 
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aussi fac i lement m o n t r e r q u ' i l est tout à fait e x c e p t i o n n e l qu 'e l le p r e n n e 
s imultanément en compte les quatre caractères q u i v i e n n e n t d'être 
indiqués. O r 1 ce q u i est l ' except ion p o u r la psychologie cognit ive devrait 
en p r i n c i p e être la règle p o u r la psychologie vocat ionnel le . 

Je me propose d ' i l lus trer ces quelques considérat ions à p r o p o s de deux 
thèmes assez centraux en psychologie vocat ionnel le . 

L e p r e m i e r t h è m e est ce lu i des représentations professionnelles'. 
représentat ions des fdières de format ion et des métiers. C o m m e n t le sujet 
voit - i l les possibilités q u i l u i paraissent s 'ouvrir à lui? Q u e l l e est la nature 
de l ' i n f o r m a t i o n d o n t i l dispose? C o m m e n t est-elle organisée dans sa 
mémoire? 

L e second t h è m e est ce lu i d u trai tement de ces représentations et no
t a m m e n t de l eur c o n f r o n t a t i o n avec la représentat ion de soi dans le but 
d'élaborer des préférences à des projets. 

L A N O T I O N D E R E P R É S E N T A T I O N 

L a n o t i o n de représentation est centrale en o r i e n t a t i o n . T o u t e l'activité 
mentale d u sujet est une activité q u i vise à construire , m a i n t e n i r o u 
transformer des représentat ions. O n sait que l 'effet des facteurs sociaux sur 
l ' o r i e n t a t i o n se manifeste p o u r une b o n n e part par l ' intermédiaire des 
représentations (attentes, croyances, etc.). O r , les représentations sont des 
structures, soit p u r e m e n t cognitives, soit à forte composante cognit ive . 

O n peut d is t inguer deux grands courants de l 'étude des représentations. 
U n c o u r a n t issu de la psychologie sociale, part icul ièrement b ien développé 
en France avec les travaux de Serge M o s c o v i c i et de son école (cf. Jodelet , 
1984), co u rant que l ' o n peut re l ier à une t rad i t ion soc io logique . U n autre 
courant q u i j u s q u ' à u n e date récente était totalement indépendant d u 
précédent est issu de la psychologie cognit ive, i l se manifeste dans les 
domaines de la résolution de problèmes et de l 'organisat ion des 
connaissances en mémoire . 

C h e z M o s c o v i c i , la représentation n'est pas seulement définie par u n 
c o n t e n u : c'est u n m o d e de pensée part icul ier , u n m o d e de connaissance, 
q u i p e r m e t d ' interpréter les réalités de la vie q u o t i d i e n n e . Cette 
connaissance est prat ique , socialement partagée, objectivante o u imageante 
dans la mesure où elle concrétise les idées en fus ionnant concept et 
percept . C e m o d e de pensée n o n - r a t i o n n e l est ce lu i q u i est spontanément 
à l 'oeuvre q u a n d l ' i n d i v i d u réfléchit au travail et à son avenir 
profess ionnel . Il p e r m e t de m i e u x c o m p r e n d r e toute une série de biais et 
de distorsions des représentations des indiv idus par rappor t aux 
représentat ions relat ivement objectives q u i sont celles des experts . Il 
p e r m e t de m i e u x c o m p r e n d r e l 'o r ienta t ion de l'activité et des préférences . 



254 Michel Huteau 

J ' ins is tera i davantage sur le courant issu de la psychologie cognit ive q u i 
c o n c e r n e l 'organisa t ion des connaissances en m é m o i r e , car i l m e paraît 
a p p o r t e r des not ions intéressantes q u i , b ien que limitées, sont susceptibles 
d ' e n r i c h i r les concept ions précédentes . Les travaux sur l 'o rganisa t ion des 
connaissances o u sur la mémoire sémantique permet tent de définir des 
structures assimilatrices, c'est-à-dire des systèmes d'attentes que des 
é léments d u contexte activent. Ces systèmes permet tent la recherche des 
i n f o r m a t i o n s pert inentes et la p r o d u c t i o n des i n f o r m a t i o n s manquantes . 
C'est à part i r d 'eux que la réalité est construite , et d o n c l'activité or ientée . 
Ces structures assimilatrices ont reçu des n o m s différents: schémas, cadres, 
scénarios, plans, scripts. 

Des structures assimilatrices d ' u n genre par t i cu l ie r sont les catégories 
que n o u s uti l isons p o u r o r d o n n e r et réduire l ' i n f o r m a t i o n d o n t nous 
disposons. Ces catégories ont longtemps été analysées selon les modèles de 
la log ique f o r m e l l e . P o u r q u ' u n é lément a p p a r t i e n n e à une catégorie , i l 
faut et i l suffit q u ' i l possède certains caractères; tous les é léments de la 
catégorie sont d o n c équivalents. Les catégories s ' emboî tent 
h i é r a r c h i q u e m e n t et les différents niveaux de la hiérarchie ont des 
propriétés ident iques . Cette c o n c e p t i o n de la catégorisation a été mise en 
cause à par t i r des réf lexions de Wit tgenste in et des travaux expér imentaux, 
plus récents , de E . R o s c h (1978). Il n 'y a plus de caractères nécessaires et 
suffisants p o u r définir l 'appartenance à la catégorie . Cel le-c i est inférée à 
par t i r de plusieurs traits en corrélation q u i ne sont pas nécessairement 
possédés par tous les exemplaires . Les oiseaux sont des a n i m a u x q u i 
souvent volent , chantent et ont des p l u m e s . M a i s o n rencontre des oiseaux 
q u i ne vo lent pas, o u ne chantent pas. Il découle de ceci que tous les 
exempla i res de la catégorie ne sont pas équivalents. Certa ins sont plus 
représentatifs de la catégorie que d'autres, ce sont des prototypes. Les 
m o i n e a u x o u les pigeons sont davantage des oiseaux que les perroquets ou 
les autruches . Les exemplaires peuvent être classés sur u n gradient de 
typicalité. Les frontières des catégories d e v i e n n e n t floues. Dans cette 
nouvel le c o n c e p t i o n de la catégorisation, l ' o rganisa t ion in terne à la 
catégorie se c o m p l e x i f i e . Il en va de m ê m e p o u r l 'organisa t ion entre les 
catégories . Cer ta ins niveaux hiérarchiques sont privilégiés, car c'est là que 
la différenciation entre catégories est m a x i m a l e , à travail menta l constant. 
D ' a i l l e u r s , c'est spontanément à ce niveau privilégié, le niveau de base, que 
l ' o n désigne les objets. S i j e vous présente u n frui t , q u i est une p o m m e , q u i 
est une g o l d e n , vous allez m e d i re : c'est une p o m m e , sauf peut-être 
que lques spécialistes des p o m m e s ! L a p l u p a r t des travaux sur la 
catégorisation ont été condui ts sur des objets concrets: catégories 
b io logiques , objets fabriqués. O n considère g é n é r a l e m e n t que la structure 
et le c o n t e n u des catégories sont stables et ident iques chez tous les 
i n d i v i d u s . 



L ' é t u d e du d é v e l o p p e m e n t et du fonctionnement vocationnel 255 

Peut-être vous demandez-vous en q u o i ces histoires d 'oiseaux o u de 
fruits c o n c e r n e n t l 'or ientat ion? Je crois qu'el les nous c o n c e r n e n t 
d i rec tement , car l ' i n f o r m a t i o n professionnel le , et vra i semblab lement aussi 
une b o n n e part de l ' i n f o r m a t i o n sur soi, est stockée dans des catégories 
centrées sur des prototypes et h iérarchiquement organisées a u t o u r de 
n iveaux privilégiés. Ce m o d e de stockage a des conséquences sur le 
f o n c t i o n n e m e n t cognit i f . C'est en traitant l ' i n f o r m a t i o n relative aux 
prototypes que l ' o n traite l ' i n f o r m a t i o n relative à la catégorie . C e u x - c i sont 
les n o y a u x constitutifs des catégories et les é léments les plus d isponib les . 
S p o n t a n é m e n t les indiv idus uti l isent les catégories d u niveau de base, là 
encore c'est le p r e m i e r acquis et le plus d i sponib le . O n voit l ' intérêt que 
présente cette conceptual isat ion p o u r la d idact ique de l ' i n f o r m a t i o n 
profess ionnel le . Il est vraisemblable que dans quelques années , tous les 
p r o g r a m m e s d ' i n f o r m a t i o n tiendront le plus g r a n d c o m p t e des not ions de 
prototype et de niveau de base. C'est également en ré férence à des 
prototypes, nous le verrons, que le sujet élabore ses préférences et, plus 
tard, ses projets. 

J u s q u ' i c i , nous nous sommes limités à transposer d ' u n e manière très gé
nérale des concepts de la psychologie cognit ive à la psychologie 
v o c a t i o n n e l l e . M a i s si l ' o n rentre davantage dans le détail, en c h e r c h a n t à 
définir , par e x e m p l e , des prototypes et des niveaux de base p o u r des 
catégories professionnel les diverses, on s'aperçoit q u ' i l n'est pas possible 
de s i m p l e m e n t considérer les objets sociaux c o m m e les métiers de la m ê m e 
manière que les objets naturels c o m m e les fruits o u les oiseaux ( H u t e a u , 
1990). 

L a typicalité des professions est souvent m o i n s marquée que cel le des 
objets naturels . S i j e prends, par exemple , la catégorie des fonc t ionnai res 
et si j e d e m a n d e à des adolescents de citer des exemplaires des catégories, 
ceux-ci en p r o d u i s e n t en m o y e n n e six, mais ce sont r a r e m e n t les mêmes . 
Certes u n mét ier revient plus souvent: professeur, mais i l n'est guère cité 
que par 5 5 % des élèves. Il y a b e a u c o u p plus de f l o u dans la catégorisation 
des objets sociaux c o m m e les métiers que dans celle des objets naturels . 

L a structure et le contenu des catégories sont sous la d é p e n d a n c e de 
facteurs sociaux et n o t a m m e n t de la place des élèves dans le système 
scolaire . N o u s avons analysé les catégories ouvriers et cadres supérieurs 
dans d e u x groupes d'élèves: des élèves d 'une filière sélective destinés 
ma jor i t a i re me nt à devenir des cadres, et des élèves d ' u n e filière 
profess ionnel le destinés à devenir des ouvriers. L a richesse des catégories 
est p lus grande q u a n d i l s'agit de la catégorie de dest inat ion: les élèves de 
la filière profess ionnel le malgré leur handicap l inguis t ique fournissent 
davantage d 'exemples d 'ouvriers que les élèves de la filière sélective. Si les 
prototypes sont les mêmes dans les deux groupes (ouvrier d u bât iment et 
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manager) la typicalité est plus m a r q u é e l o r s q u ' i l s'agit de la catégorie de 
d e s d n a d o n . 

Structures et contenus des catégories varient éga lement selon l 'état 
affecdf. Il semble b i e n q u ' a u x états affectifs positifs cor respondent des caté
gories plus larges, o n tend alors à i n c l u r e davantage d 'exempla i res dans les 
catégories. L e s di f férences quant au c o n t e n u sont éga lement très fortes. 
Dans certaines théories d u cho ix profess ionnel o n considère q u ' i l y a p e u 
de variabilité i n t e r i n d i v i d u e l l e dans la représentation des professions. Ce 
p o i n t de vue m e paraît discutable . L o r s q u ' o n observe une faible variabilité, 
i l s'agit le p lus souvent d ' u n artefact relatif au m o d e de q u e s t i o n n e m e n t 
o u au c h o i x des sujets. S i o n d e m a n d e à des élèves de décrire la catégorie 
fonc t ionnai res , o n voi t apparaître des différences tout à fait notables selon 
que l 'a t t i tude vis-à-vis de cette catégorie est positive o u négative (en tenant 
constants sexe et o r i g i n e sociale) . L o r s q u e l 'a t t i tude est positive, le métier 
est m o i n s souvent décri t par sa finalité, par les revenus q u ' i l offre o u les 
interact ions sociales q u ' i l permet , et b ien davantage par les avantages 
sociaux ( n o t a m m e n t la stabilité de l ' e m p l o i ) et par les exigences q u a n t à 
la f o r m a t i o n . 

O n voit d o n c que les not ions relatives à la catégorisation peuvent être 
appliquées à notre d o m a i n e mais, par r a p p o r t au d o m a i n e in i t i a l , les 
catégories profess ionnel les sont plus fa ib lement structurées, plus sensibles 
au contexte social , p lus variables selon le statut et l 'état affectif des sujets. 

E X P L O R A T I O N — D É C I S I O N 

M o n second e x e m p l e por tera sur les processus d ' e x p l o r a t i o n et de déci
s ion . 

Parfois les processus d ' e x p l o r a t i o n sont inc lus dans les processus de 
décision, c'est la ra ison p o u r laquel le certaines théories d u c h o i x 
profess ionne l se présentent c o m m e des théories de la décision. Je crois 
q u ' i l est préférable de d is t inguer net tement les deux types de processus. 
L ' e x p l o r a t i o n consiste à e x a m i n e r u n g r a n d n o m b r e d'éventualités que 
l ' o n peut sé lec t ionner o u rejeter proviso i rement , mais pas nécessairement . 
L a décision consiste à e x a m i n e r u n n o m b r e restreint d'éventualités af in 
d ' e n retenir quasiment/déf ini t ivement une . 

L a psychologie cogni t ive de la décision est u n d o m a i n e fort développé. 
Il trouve son o r i g i n e dans les travaux mathémat iques de Pascal et Fermât 
au m i l i e u d u 17 e s iècle. Cette psychologie f o u r n i t des modèles d o n t le plus 
c o n n u est le m o d è l e de l'utilité subjective espérée : chaque éventualité a, 
si elle est chois ie , u n e utilité subjective et u n e probabilité, subjective 
également , de réalisation. L'utilité espérée est le p r o d u i t de l'utilité par la 
probabil i té de réalisation et le sujet, du m o i n s s ' i l est ra t ionne l , chois i t 
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l 'éventualité p o u r laquel le l'utilité espérée est m a x i m a l e . ( E n fait, à chaque 
éventualité sont associées deux udlités selon que l 'issue se réalise o u n o n ) . 

C e modèle s 'appl ique assez m a l a u x décisions profess ionnel les . Les sujets 
n ' o n t g é n é r a l e m e n t pas les moyens de lister les éventualités, n i d'évaluer 
m ê m e de manière a p p r o x i m a d v e les utilités et les probabil i tés de 
réalisadon. Seule une minorité de sujets p r e n n e n t des décisions en 
s ' inspirant assez vaguement de ce modèle , ceux q u i ont u n style r a t i o n n e l . 

Les modèles de ce type sont cependant intéressants, mais sous une 
f o r m e affaibl ie et c o m m e modèles prescriptifs . C'est d 'a i l leurs a insi qu ' i l s 
sont mis en oeuvre dans les logiciels de guidance . 

Les processus d'exploration-décision ont éga lement été étudiés dans le 
contexte de la c o g n i t i o n sociale. O n considère que la pré férence o u le 
c h o i x résulte en q u e l q u e sorte d ' u n e pro jec t ion de l ' identité . O n peut 
par ler aussi de réalisation de soi . Cette idée est tout à fait classique en 
o r i e n t a t i o n d e p u i s les travaux de Super . Dans le cadre de la psychologie 
cognit ive , o n peut supposer: 1) que le sujet se décrit se lon u n e série 
d'attr ibuts ; 2) q u ' i l a des représentations de personnes prototypiques dans 
diverses situations, décrites éga lement selon u n e série d 'attr ibuts . O n 
suppose éga lement que le sujet c o m p a r e l ' image q u ' i l a de lui-même aux 
diverses images prototypiques ; d ' u n e certaine manière , i l ca lcule des 
distances entre ces images. Par hypothèse, on pense q u ' i l cho i s i ra la 
s i tuat ion p o u r laquel le la distance entre les images est la plus faible 
( C a n t o r et a l , 1986). Si tout ceci est exact, on d o i t p o u v o i r prédire le degré 
de pré férence p o u r une s i tuat ion à part i r de la distance entre 
représentat ion de soi et représentation des personnes typiques dans cette 
s i tuat ion. 

P o u r vérifier cette hypothèse, nous avons demandé à des élèves de se 
décrire en choisissant des adjectifs dans une liste, puis de décrire des 
profess ionnels typiques c o m m e secrétaire, professeur, mécanic ien , docteur , 
au m o y e n de la m ê m e liste. P o u r chaque sujet o n a d o n c u n e distance 
entre image de soi et image d ' u n e profess ion. Par ai l leurs , nous avons 
d e m a n d é aux élèves d ' i n d i q u e r l eur degré de pré férence p o u r les diverses 
professions. L e s résultats sont très nets: o n observe des corrélations 
substantielles, de l ' o r d r e de .50 à .60, entre la distance entre les deux 
images et le degré de pré férence : plus la distance est faible , p lus la 
pré férence est forte ( H u t e a u , V o u i l l o t , 1989). 

Mais i l nous a semblé que ce résultat n 'étai t pas très per t inent car 
l ' expér ience nous a p a r u art i f ic iel le , l c j u g e m e n t de pré férence étant p e u 
i m p l i q u a n t , dépourvu d 'antécédents et de conséquences . N o u s avons d o n c 
refait cette expér ience en vei l lant à ce que les préférences soient 
significatives p o u r le sujet. N o u s avons chois i des élèves à u n pal ier 
d ' o r i e n t a t i o n (fin d u I t r cycle secondaire, 15-16 ans) et n o u s l e u r avons 
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demandé q u e l était l e u r projet scolaire ou p r o f e s s i o n n e l . N o u s avons 
ensuite regroupé les élèves ayant le m ê m e projet et nous les avons 
comparés aux autres, à tous ceux ayant u n pro je t différent . Les élèves 
avaient f o u r n i une descr ip t ion d'eux-mêmes, et des descr ipt ions de 
personnes typiques de toute une série de professions et de filières de 
f o r m a t i o n . D'après notre hypothèse, les élèves déc larant avoir chois i u n 
métier ou u n e filière devraient se percevoir plus p r o c h e s de ce mét ier o u 
de cette filière que les autres. 

L ' e n s e m b l e des résultats ne vérifie pas cette hypothèse. Si nous 
e x a m i n o n s les résultats métier par métier, filière par filière, et en 
regardant ce q u i se passe au niveau de chaque at tr ibut , nous constatons 
cependant que l 'hypothèse est vérifiée lorsque le c h o i x c o r r e s p o n d à une 
or ienta t ion soc ia lement valorisée; i l s'agit essent ie l lement des or ientat ions 
scientif iques (dans le système français tel q u ' i l f o n c t i o n n e actuel lement , les 
bons élèves o n t tendance à al ler vers des sections scientif iques m ê m e 
lorsqu' i l s o n t des projets q u i ne sont pas sc ient i f iques) . 

P o u r les autres or ientat ions , l 'hypothèse n'est pas vérifiée p o u r deux 
raisons q u i tiennent aux effets psychologiques d u f o n c t i o n n e m e n t sélectif 
d u système d ' o r i e n t a t i o n . Les élèves q u i n ' o p t e n t pas p o u r les sections 
valorisées o n t le plus souvent considéré, à tort o u à ra ison , que ces sections 
leur étaient interdites . Cette intériorisation d ' u n e contra in te s 'accompagne 
d ' u n e relative dévalorisation de soi Si o n compare , par e x e m p l e , les élèves 
de fin de 1 e r cycle envisageant u n baccalauréat littéraire et ceux q u i 
envisagent u n baccalauréat scientif ique, les p r e m i e r s se déclarent m o i n s 
sûrs d 'eux-mêmes, m o i n s organisés, moins entreprenants , davantage 
émotifs et impuls i fs . 

Les élèves q u i se vo ient de fait interdire certaines or ienta t ions tendent 
à valoriser celles q u i l e u r restent ouvertes. C'est a ins i , p a r e x e m p l e , que les 
élèves de 16 ans q u i déc larent v o u l o i r être mécanic iens valorisent très for
tement les exigences scolaires de cette profess ion. 

O n retrouve bien la stratégie d 'appar iement si o n considère quelques 
attributs de soi et des professions positifs. Mais o n ne la retrouve pas p o u r 
l ' ensemble des attributs, d u fait des p h é n o m è n e s de dévalorisation de soi 
et de d is tors ion dans la p e r c e p t i o n des métiers et des filières. 

O n voit d o n c que la pro ject ion de l ' i m a g e de soi c o m m e m o d e 
d'élaborat ion des préférences ne peut être cons idérée i n d é p e n d a m m e n t 
des effets psychologiques des mécanismes de sélection sociale. 

Les d e u x exemples que nous venons d ' e x a m i n e r m o n t r e n t , j e crois , q u ' i l 
est uti le d 'ut i l i ser les concepts et les modèles de la psychologie cognit ive, 
mais que cette ut i l isat ion doi t tenir compte d u contexte de la psychologie 
voca t ionne l l e . Dans une telle démarche , ce n'est pas seulement la 
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psychologie vocat ionnel le q u i est bénéficiaire, mais aussi la psychologie 
cognit ive q u i voit ces modèles enr ichis par leur inser t ion dans des 
situations socia lement et i n d i v i d u e l l e m e n t significatives. 
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