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INFLUENCE DU CLIMAT FAMILIAL, DES INTERETS 
DES PARENTS ET DU NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE 

DE LA FAMILLE SUR LE CHOIX PROFESSIONNEL 

Selon Ie vieil adage "tel pere, tel fils", on serait porte a croire que la 
profession se transmet de pere en fils. La realite quotidienne procure d'ailleurs 
de nombreux exemples de fils de professionnels engages dans la meme pro
fession que leur pere, de fils de travailleurs specialises qui exercent la meme 
specialisation que leur pere, et de chomeurs de pere en fils. D'autre part, on 
voit aussi des fils de professionnels devenus chomeurs de profession, des fils 
de travailleurs specialises engages dans une specialisation tout autre que 
celie de leur pere et des fils de chomeurs qui deviennent medecins. L'influ
ence familiale ne semble donc pas si determinante sur Ie choix professionnel 
que laisse presager Ie dicton. 

A la suite d'une revue des principales recherches traitant de I'influence 
familiale, trois aspects sont apparus essentiels: Ie climat familial qui a pre
valu pendant I'enfance, les interets des parents et Ie niveau socio-economique 
de la famille. 

Les recherches portant sur Ie climat familial, tel que defini par Roe 
et Siegelman (1964), furent effectuees generalement avec des instruments de 
type subjectif, i.e. des questionnaires. Les interets des parents furent identifies 
par Ie Strong ou deduits de leurs professions; ceux des enfants furent aussi 
identifies par Ie Strong. Le niveau socio-economique de la famille fut deter
mine par Ie niveau professionnel du pere. 

L'INFLUENCE DU CLIMAT FAMILIAL 

Anne Roe (1957) a peut-etre elabore la theorie la plus articulee pour 
mesurer I'influence du climat familial sur Ie choix professionnel. Elle emit 
l'hypothese qu'il existait deux genres de climat familial: l'un froid, carac
terise par Ie rejet, I'evitement et la negligence, et qui favoriserait une orienta
tion dominante vers les "non personnes" i.e. les objets ou les etres vivants 
autres que les personnes et les idees; I'autre chaleureux, caracterise par 
I'amour et I'acceptation, qui favoriserait une orientation dominante vers les 
personnes. Elle classifia les occupations en huit categories en fonction de ces 
deux climats; ainsi les ingenieurs furent classifies dans la categorie "sciences" 
et orientes vers les "non personnes". 

Plusieurs auteurs se sont interesses a cette theorie. Roe et Siegelman 
(1964), et Utton (1962) ont trouve que certaines professions etaient centrees 
sur les personnes et d'autres, sur les "non personnes". Roe et Siegelman 
(1964) etudierent, en profondeur, un petit echantillon d'ingenieurs compose 
de 24 hommes et de 25 femmes, ainsi qu'un echantillon de travailleurs 
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sociaux comprenant 22 hommes et 23 femmes. TIs trouverent qu'effective
ment les ingenieurs etaient attires vers les objets et les travailleurs sociaux 
vers les personnes. Vtton (1962) etudia 4 groupes feminins de professions 
differentes: 33 travailleuses sociales, 25 praxitherapeutes, 41 dietetistes et 28 
techniciennes en laboratoire. II remarqua que les deux premiers groupes, sur 
l'echeIIe sociale de l'Allport-Vernon-Lindzey Study of Values, obtenaient, de 
fa90n significative, un resultat superieur aux deux derniers groupes. II con
dut que les travailleuses sociales et les praxitherapeutes s'interessaient plus 
aux personnes que les dietetistes et les techniciennes en laboratoire, sup
portant ainsi la distinction que Roe etablissait entre les professions centrees 
sur les personnes et celles centrees sur les "non personnes". 

Cependant les recherches de Grigg (1959), Hagen (1960), Switzer, 
Grigg, Miller, et Young (1962), Roe et Siegelman (1964) n'apportent aucun 
resuItat supportant de fa90n conduante cette distinction selon laqueIIe les 
professions sont choisies en fonction de leur orientation vers les personnes 
ou vers les "non personnes". L'etude de Grigg (1959), avec deux groupes 
feminins: 20 graduees en chimie, mathematiques et physique et 24 in
firmieres, ne supporte pas la distinction de Roe, mais indique que les femmes 
de sciences s'interessent davantage aux gadgets et celles en nursing, aux per
sonnes. Switzer et al (1962) avec trois groupes d'etudiants: 40 en chimie, 
40 futurs ministres du culte, 40 en tMologie, rapporta meme certains resultats 
infirmant cette theone. Ces resultats ne sont toutefois pas specifies. Mais les 
recherches faites avec des groupes feminins seraient biaisees du fait de 
l'ambiguite de leur "pattern" professionnel, et devraient donc etre inter
pretees avec nuances pour verifier la theorie de Roe. Ainsi les infirmieres 
obtiennent au Kuder un score aussi eleve sur les echeIIes "service social" et 
"sciences". Notons aussi que la taille des echantillons, pour chacune des 
recherches precedentes, est petite, ce qui pourrait avoir comme effet de 
fausser les resultats. 

Meme si certaines recherches ont confirme que des professions etaient 
choisies en fonction de leur orientation vers les personnes ou les "non per
sonnes", il n'a pas ete demontre que cette orientation etait reliee au climat 
familial global. Les etudes de Roe (1953), Roe et Siegelman (1964), Vtton 
(1962), Nachmann (1960) infirment en efIet la theorie de Roe. Roe et Siegel
man (1964) constaterent que les travailleurs sociaux avaient vecu dans une 
ambiance famiIiaie moins chaleureuse et qu'iIs avaient eu des relations 
familiales plus tendues et plus traumatisantes que les ingenieurs. Roe (1953) 
avait aussi remarque que les psychologues et les anthropologues de ses 
echantillons avaient vecu leur petite enfance dans un climat moins chaleu
reux que les physiciens et les biologistes. Vtton (1962) rapporta que les 
travailleuses sociales etudiees s'etaient senties moins acceptees par leurs 
parents que les dietetistes et que les souvenirs de l'atmosphere familiale des 
travailleuses sociales et des techniciennes en laboratoire se ressemblaient 
beaucoup. Nachmann (1960) constata que les travailleurs sociaux avaient 
vecu beaucoup d'experiences traumatisantes durant les deux premieres annees 
de leur vie. Les resultats de ces recherches suggerent qu'il n'y a pas de re
lation significative entre Ie dimat familial global qui a prevalu durant 
l'enfance et Ie choix d'une profession orientee vers les personnes ou les "non 
personnes". 
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D'autres etudes ont mis en relief I'hypothese suivant laquelle l'attitude 
d'un des deux parents est peut-etre beaucoup plus determinante que Ie climat 
familial global. Switzer et al (1962), a la suite des resultats d'une etude 
empirique, ont formule l'hypothese que l'attitude du pere ou de la mere, telle 
que per~ue par l'enfant, influencerait son choix professionnel. Green et 
Parker (1965) ont etudie Ie climat familial en se demandant lequel, du pere 
ou de la mere, avait Ie plus d'importance quant a I'orientation de l'enfant vers 
les personnes ou les "non personnes". lIs trouverent que les gar~ons s'orien
taient vers les personnes quand l'un des parents, ou Ie pere ou la mere, s'etait 
montre gratifiant et protecteur; mais rien n'indiquait que Ie fait d'avoir eu des 
relations tendues avec les parents orientait les gar~ons vers les "non per
sonnes", alors que les filles se tournaient vers les "non personnes" seulement 
lorsqu'elles etaient rejetees par leur pere. lIs en conclurent que I'attitude du 
pere, en regard du climat familial, influence plus l'orientation de la fille que 
l'attitude de la mere. Roe et Siegelman (1964) ont rapporte que les etudiants 
en sciences sociales et en mathematiques venaient de foyers ou la mere 
tendait a etre dominatrice, alors que pour les etudiants en sciences, genie et 
philosophie, Ie pere s'averait la figure dominante du foyer. Les correlations 
entre ces variables sont faibles, mais Roe les considere comme significatives. 
Nachmann (1960) obtint des resultats similaires dans une recherche portant 
sur trois groupes masculins: des avocats, des dentistes et des travailleurs 
sociaux. La mere des travailleurs sociaux apparaissaient plus dominatrice 
tandis que pour les dentistes et les avocats, c'etait Ie pere. Ces etudes sug
gerent fortement qu'il faudrait nuancer I'hypothese originale de Roe relative
ment a I'infiuence du climat familial dans Ie choix professionneI. 

L'INFLUENCE DES lNTERETS DES PARENTS 

En 1943, avec 100 couples de pere-fils, Strong a obtenu, a l'aide de son 
inventaire, une correlation moyenne de .29 entre les interets du pere et ceux 
du fils, alors qu'en 1957, avec 11 0 paires, il trouvait des correlations variant 
de .30 a .35. Berdie (1944) rapportait des resultats similaires (.33) sur 25 
echelles du Strong des les premieres annees de la parution de cet inventaire 
d'interets. Plus recemment encore, des recherches de Gjerde (1949) et de 
Erlandson (1953) confirmaient la relation entre les interets pere-fils, avec 
des correlations de .20 a .32. On note que les correlations entre les interets 
pere-fils rapportees dans ces recherches, sont du meme ordre que la cor
relation (.28) trouvee par Carter (1944) entre les interets de jumeaux fra
ternels. D'autre part, Stewart (1959) a decouvert une relation significative 
entre les interets mesures de la mere, et ceux du fils. 

II apparait dans les recherches de Berdie (1943), White (1959), Crites 
(1962) et Hewer (1965) que la profession du pere joue un role plus important 
que la profession de la mere dans les interets professionnels des enfants. 
Berdie (1943) remarqua que 73 % des fils de travailleurs specialises avaient 
des interets sembiabies a ceux de leur pere au Strong, et que seulement 12% 
s'interessaient aux affaires et 54% au genie. 63% des fils d'hommes d'affaires, 
avaient des interets en affaires, tandis que 9% seulement s'interessaient au genie. 

Si I'on s'en tient aces etudes, il semble assez clair 1) qu'il y a une rela
tion definitive entre les interets des parents et ceux de leurs enfants et 2) que 
la profession du pere est determinante dans Ie choix professionnel des en
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fants. On peut toutefois se demander si ces conclusions sont aussi generales 
qu'elles Ie paraissent. QU'est-ce qui fait, par exemple, que la profession du 
pere est plus determinante que celIe de la mere. II est possible qu'on trouve 
une partie de la reponse a cette question dans les etudes qui ont mis en relief 
}'interaction du niveau socio-economique et l'influence du processus d'identi
fication (au pere ou ala mere) dans Ie developpement des interets des enfants. 

Ainsi, pour savoir si les interets du fils correspondaient au niveau socio
economique de la familJe, Hewer (1965) a administre Ie Strong a 4,000 
etudiants du secondaire. Les resultats rapportes s'avererent significatifs sur 
25 echelles du Strong. Ainsi, les fils de professionnels avaient des interets 
mesures dominants pour Ie service social, les sciences biologiques, Ie droit. 
Les fils de cultivateurs s'interessaient plus particulierement a I'agriculture, 
la medecine veterinaire et I'agronomie. Dans Ie groupe des fils de travail
leurs non-specialises, I'auteur fut etonnee de retrouver des interets pour 
des professions de niveau superieur, telles: professeur d'art industriel et 
medecin. A partir de ces resultats, on serait porte a croire que les 
interets mesures du fils correspondent a des occupations de niveau plus 
eleve que la profession du pere. Toutefois, iI faut tenir compte du fait que 
Ie Strong ne contient que des echelles occupationnelles de niveau profession
nel et semi-professionneI. Par contre, dans une autre recherche avec Ie 
Strong, Stewart (1952) en etait arrive a ne conclusion differente, en faisant 
remarquer qu'il n'y avait aucune relation significative entre les interets des 
fils de travailleurs specialises et Ie statut socio-economique de la famille. 

D'autres chercheurs se sont penches sur la question de I'identification 
aux parents et ont tente de demontrer que Ie degre d'identification parentale 
affectait I'echelle masculinite-feminite des interets. White (1959), utilisant Ie 
Strong, a remarque que les filles qui se percevaient Ie plus comme leurs 
parents les percevaient, avaient des interets tres feminins (.48). De son cote, 
Crites (1962) conclut que les fils qui s'identifiaient fortement a leur pere 
avaient des interets surtout en affaires, alors que ceux qui s'y identifiaient 
peu, avaient plutat des interets dans Ie groupe verbal-linguistique. Une forte 
identification au pere parait favoriser des interets de type masculin autant 
chez la fille que chez de garc;on (Crites, 1962), et cette identification est en 
tres forte correlation (.87) avec la similitude des interets pere-fils (Henderson 
1958). Dans une etude portant sur I'origine des interets Roe et Siegelman 
(1964) font remarquer aussi que les ingenieurs des deux sexes tendent a 
s'identifier au pere et les travailleuses sociales, a leur mere. 

Par ailleurs, on retrouve plutat une configuration d'interets feminins 
pour Ie garc;on lorsqu'il y a tres peu d'identification, une identification 
croisee (mere-fils, pere-fille), ou une identification aux deux parents a la fois 
(Crites, 1962). Et si I'un des parents est decede, la fille tend a se toumer vers 
des professions de type masculin (White, 1959; Crites, 1962). L'identification 
de I'enfant au parent de meme sexe semble done favoriser une configuration 
d'interets feminins chez la fille et masculins chez Ie garc;on. 

Les resultats de ces etudes sur I'influence du phenomene d'identificatioD 
portent a penser que la relation entre les interets des parents et ceux de leurs 
enfants est beaucoup plus complexe que Ie suggeraient les premieres cor
relations publiees par Strong (1943). Encore ici, comme dans Ie cas de 
l'infl.uence de l'atmosphere famiIiale sur Ie choix professionnel des enfants, 
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ce qui apparaissait au depart comme une relation evidente par elle-meme 
requiert qu'on I'aborde de fa~on beaucoup plus nuancee. 

L'INFLUENCE DU NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE 

Le statut social de la familJe, tel que determine par Ie niveau profes
sionnel du pere est souvent considere comme ayant une forte influence sur 
Ie choix professionnel des enfants. Cette donnee est supportee par les etudes 
empiriques de Porter (1954) et Lends et Krippner (1963) qui ont trouve une 
relation significative entre Ia profession du pere et Ie choix professionnel des 
enfants. 

Ces recherches ont ete faites, la premiere avec des etudiants a Ia fin de 
leur High School, la deuxieme avec des etudiants au debut de leur High 
School, ce qui porterait a croire que Ia relation entre la profession du pere et 
Ie choix de I'etudiant est constante. Dans une etude sur 4543 etudiants de 
High School de 13 a 21 ans, Kroger et Louttit (1935) en sont venus a la 
conclusion que la relation entre I'occupation du pere et Ie choix des gar~ons 

ne croissait ni ne decroissait avec les degres. Mais cette recherche date de 
plus de 30 ans, et la comparaison a ete etablie a partir d'etudiants differents 
pour chacun des degres, et non a partir des memes etudiants tout au cours 
de leurs etudes. Une etude plus recente (Heath & Rothney, 1966) faite avec 
des etudiants de High School questionnes chaque annee pendant 4 ans, 
rnontre que plus les etudiants avancent dans leurs etudes, plus Ie niveau 
d'occupation vise est eleve, signifiant ainsi que la relation entre I'occupation 
du pere et Ie choix professionnel de I'enfant n'est pas constante. 

La profession du pere differencie les individus quant aI'orientation pro
fessionnelJe qu'ils s'attendent effectivement a prendre compte tenu de toutes 
les circonstances. Mais au niveau des orientations ideales (si toutes les cir
constances etaient favorables) I'influence de I'occupation du pere est beau
coup moins manifeste. Ainsi Baby (1965) a trouve qu'au niveau des orienta
tions effectives, 9.8% des fils de travailJeurs manuels se dirigeraient vers la 
rnedecine, contre 17.6% des fils de cols blancs, et au niveau des orientations 
ideales, 14.3% des fils de travailleurs manuels se dirigeraient vers la medecine 
contre 20.5 % des fils de cols blancs. 

La relation entre I'occupation du pere et Ie choix de I'enfant varie selon 
Ie niveau d'occupation du pere. Plus Ie niveau d'occupation du pere est 
eleve, plus son influence est forte sur Ie choix professionnel non pas en termes 
de champs specifiques mais de niveau d'occupation. Lends et Krippner (1963) 
dans une etude avec des sujets provenant de classe "upper middle" ont clas
sifie les occupations du pere et les preferences du fils selon I'echelle de Roe. 
(Cette echelle tient compte du degre d'autonomie, de I'habilete, de I'education 
et de I'entralnement requis. Un travailleur non-specialise serait cote au 
niveau 6, Ie plus bas niveau; Ie president d'une irnportante compagnie serait 
classe au niveau 1, Ie plus haut.) On a obtenu les resultats suivants: 

Niveau d'occupation du pere: Preference du fils: 
1.00 1.00 
2.00 1.87 
3.00 2.20 
4.00 2.90 
5.00 3.67 
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Dans cette recherche, on ne retrouvait aucune profession de niveau 6. Lee 
et King (1964) avec des filles provenant de niveau socio-economique rela
tivement bas ont abouti a des resultats semblables. 

II ressort assez clairement de ces resultats que Ie choix professionnel de 
l'enfant est situe a un niveau plus eleve que la profession du pere, et ce 
decalage est d'autant plus grand que Ie niveau d'occupation du pere est bas. 
Neanmoins, ceux qui proviennent d'un milieu socio-economique eleve ont 
tendance a choisir des professions d'un niveau superieur a ceux qui provien
nent d'un milieu socio-economique plus bas. Pour savoir si cette tendance 
etait veritablement reliee au niveau socio-economique de la famille, et non 
au facteur intelligence, Sewell, Haller, et Straus (1966), dans une etude portant 
sur 4167 etudiants de High School, ont cherche la relation entre Ie niveau 
d'aspiration a l'education et Ie statut social de la famille, et entre les pre
ferences professionnelles des enfants et Ie statut social de la famille, une fois 
controle Ie facteur intelligence. lIs ont trouve qU'a tous les niveaux d'intelli
gence, les filles et les gar90ns provenant de familles de statut social eleve 
ont des aspirations a l'education et des choix professionnels plus eleves 
qu'il un statut social inferieur. 

II ne faudrait toutefois pas trop generaliser et croire qu'a un niveau 
social, Ie pere donne sa profession a ses enfants pour ainsi dire. En efIet, il 
est courant d'entendre dire que la direction de grosses entreprises est entre 
les mains d'une petite oligarchie, alors qu'en pratique de tels postes sont de 
plus en plus ouverts a des personnes provenant de classes sociales plus basses 
(Adams, 1954). De la meme fa90n, on a tendance a croire que les carrieres 
militaires sont hereditaires en ce sens que les officiers d'armee se recrutent 
surtout chez les fils d'officiers. Mais en 1956, Riessman a rapporte que, sur 
667 generaux, seulement 67 avaient un ou deux gar90ns en uniforme, et 85 
avaient des filles dont Ie mari etait militaire. 

La relation entre Ie statut social de la famiJIe tel que determine par Ie 
niveau occupationnel du pere, et les aspirations des enfants existe egalement, 
quoique d'une fa90n plus faible, lorsque les enfants sont devenus adultes. 
Vne etude de Stubbins (1950) sur des combattants de la 2e guerre a la 
recherche d'une occupation qui les satisfasse, a trouve une correlation moy
enne de .14 entre les occupations des peres et les aspirations des fils. 

A un niveau eleve, l'occupation de la mere qui travaille est reliee d'une 
fa90n significative au choix de la fille mais non a celui du fils (Lends et 
Krippner, 1963), tandis qu'a un niveau plus bas, Ie travail de la mere n'est 
pas relie au choix de sa fille (Lee et King 1964). Toutefois, a un haut niveau 
comme a un bas niveau socio-economique, il y a une relation significative 
entre I'occupation que la mere suggere a sa fille et les preferences de cette 
derniere. La suggestion de la mere n'est reliee d'une fa90n significative avec 
Ie choix du gar90n qu'a un niveau socio-economique eleve. 

Les etudiants considerent les parents comme etant Ie facteur qui in
fluence Ie plus leur choix professionnel (Peters, 1941). Mais cette influence 
per9ue des parents est reliee de fa90n significative au statut socio-econo
mique de la famille. Ainsi les enfants de milieux socio-economiques plus 
favorises ont I'impression d'etre plus influences par leurs parents dans leur 
choix professionnel que ceux venant de milieux socio-economiques moins 
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favorises (Bannon et Kinnane, 1964). Cette derniere etude n'a pas corrobore 
l'hypothese que les sujets issus de milieux socio-economiques favorises re
chercheraient des valeurs intrinseques au travail (liberte, creativite, accom
plissement, etc.) et que ceux provenant de milieux moins favorises recher
cheraient des valeurs extrinseques (securite, prestige, bonnes conditions de 
travail, etc.). 

Beaucoup plus que Ie statut social de la familIe, iI semblerait que les 
valeurs qui prevalent dans la famille influencent les valeurs que I'enfant 
rattache au travail. Kinnane et Pable (1962) ont trouve une correlation de 
.41 entre I'atmosphere materialiste qui regne dans la famille et les valeurs 
materielles et de securite rattachees au travail; une autre de .35 entre Ie 
degre de stimulation culturelle dans la famille et les valeurs de creation. Ces 
resultats doivent toutefois etre interpretes avec nuances car ils sont bases 
sur la perception que Ie sujet a de son milieu familial. 

CONCLUSION 
n ressort de ces recherches que Ie pere semble avoir une influence plus 

marquee que la mere sur Ie choix professionnel des enfants, encore que cette 
influence soit faible. La profession et les interets du pere determineraient dans 
une certaine mesure Ie choix de I'enfant. II semble assez clair toutefois que 
cette influence est reliee au phenomene d'identification de I'enfant avec son 
pere au sa mere. Le climat familial qui a prevalu pendant I'enfance a prob
ablement un effet sur Ie choix de I'enfant, mais toutes les etudes faites pour 
verifier la theorie de Roe, n'ont pas apporte de resultats concluants. 

Dans notre societe moderne, Ie role de la famille tend a se modifier, 
l'ecole et les differentes organisations auxquelles I'enfant fait partie se sub
stituant de plus en plus aux parents. L'influence des parents, en tant que 
modeles aux yeux de I'enfant, est appelee a perdre de son importance, de 
sorte que les resultats de toutes les recherches precitees pourraient etre remis 
en cause dans un avenir prochain. 
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The article presents a review of the literature pertaining to the influence 
of the family on the child's vocational choice. Three aspects of this influence 
have been singled out: 1) the family atmosphere, 2) the socioeconomic 
status, and 3) the interests of the parents. 

It would seem that the father's interests and socioeconomic status are 
more influential than the mother's in the child's vocational behavior. How
ever, it appears rather clear that this stronger influence of the father is closely 
related to the identification process of the child with either parent. As for 
the family atmosphere which prevailed during childhood, it is not unlikely 
that it influences the child's vocational choice, but all the tests of Roe's 
hypothesis with respect to this influence have not led to any definite or con
clusive results. 

In our modern society, the role and values of the family in shaping the 
individual's behavior are changing considerably. The parents, as role models, 
are no longer as influential as they used to be. The results of many of the 
studies pertaining to their influence on the child's vocational behavior need 
to be questioned and reinterpreted. 


