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SOMMAIRE 

Cette thèse porte sur l'expérience de meres de milieu socio-économiquement 
faible en lien avec I'aîTection parentale apportee a leurs enfmts âgés de moins de six 
ans. La recherche se deroule partir. p~cipalement, dTentre,tiens semi-diriges atin de 

répondre il cinq questions de recherche. soit: 1) quek est l'expérience des mères 
quant iî l'section apport& ii leurs enfants? 2) que représente l'&fection parentale 
pour les mères? 3) quek est sa place dans le d&eloppement des enfants selon eks? 
4) q u e k  expériences. pratiques ou attitudes dPafTection parentale rapportent-eks? et 
5)  quels sont les ant&?dents. les facteurs d'influence ou les conditions qu'elles 
mettent de l'avant pour expliquer leurs propres expériences. pratiques ou attitudes en 
Lien avec ranection parentale? Les donnees empiriques recueillies sont analysées 
qualitativement par théorisation ancrée afin de rencontrer les objectifs de la recherche 
qui sont d'expliciter et de comprendre l'expérience des mères en lien avec l'anection 
parentale puis d'en develo p per une théorisation. 

Essentiellement, I'ex@rience des meres se représente comme un combat 
interieur d c u  deux plans. À un premier plan philosophique et contextuel. les m&es 
vivent un combat entre un ideal d'affection parentaie et des contingences qui  viennent 
a l'encontre de cet i d W  En d'autres termes. elles parlent d'un ideal d'affection 
atteindre, mais devoiient parallèlement des réalités d'enfance ou de vie d'adulte qui les 
empêchent d'y arriver. À un deuxième plan, cette fois lie au quotidien et à l'action, les 
mères vivent un combat entre leur intention affectueuse et diverses lunites qui causent 
embûck à cette intention. E k s  décrivent une intention d'être af5ectueuses souvent 
contrée par des circonstances ponctuelies et courantes. 

À partir de ces résultats, nous formulons. l'intention de celles et ceux qui 
créent et qui mènent des programmes d'education parentaie, Les recommandations 
suivantes: a) s'imprégner du vécu et de l'expérience des mères. b) traiter de l'affection 
parentale au sein des programmes. c) tenir compte du combat intérieur d c u  deux 

niveaux par les meres, d) aider les mères il surmonter leurs contingences et leurs 
limites, e) mettre les &res en situations d'affection parentale. f) integrer un aspect 



thérapeutique aux programmes. g) utilwr des equipes multidisciplinaires pour les fins 
des programmes et h) laisser des traces détaillées de tous ces programmes ... 

Cette recherche se dhxîrque du fait qu'ek traite de l'affection parentale, 
theme peu exploite et pourtant partie intégrante de la theorie de l'attachement. du 

modele des pratiques parentales. de plusieurs aspects du developpement de l'enfant et 
même du paradigme des besoins pst-modemes de l'individu (Pourtois et Desmet, 
1997). De plus. cette etude dome la parole aux meres comme peu de recherches L'ont 
fait jusqu'a présent, malgr6 plusieurs recommandations de faire participer les parents 
au d&eloppement des programmes et des connaissances il leur égard. En somme, et 
dans Le cadre de la trilogie Recherche-Formation-Pratique (R-F-P) du programme de  

doctorat en Éducation de I'Universitt5 de Sherbrooke. nous osons croire que cette 
recherche fait avancer les connaissances sur l'affection parentale (Recherche), dans un 
but ultime de pouvoir alimenter les programmes d96ducation parentale (Formation) et 
ce. partir de i'expérience de praticiennes-memes de L'afTection parentale. soit des 
meres (Pratique). Nous croyons que c'est en intégrant ces nouvelles connaissances aux 

programmes futurs que ceux-ci seront plus proches de L'expérience et de la rt5alitt5 des 

m6res de milieu socio-&onorniquement faible. De cette façon, ils seront peut-être plus 

aptes il favoriser la compétence parentale et par c o ~ q u e n t ,  p r é v e ~  les 
inadaptations sociales chez les enfants. 
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Les problèmes d'inadaptations sociales chez les enfants sont importants et les 
coûts &onorniques et sociaux qui s'y rattachent, ués Blevés (Ministi!~ de la sante et 
des services sociaux (MSSS]. 1991; Rodriguez. 1995). On se tourne de plus en plus 

vers des programmes de prévention pour tenter de prévenir ces inadaptations et de 

minimiser leurs coQu pour la société (Barnett et Escobar, 1990; Cloutier et Moreau, 
1990; Caté, 1992; Kagan, 1995; Schweinhart, Barnes et Weikan, 1993). Parmi ies 
tiéments qui affectent le d6veloppement de l'enfant et qui contribuent ià la prévention 
ou à la protection contre les inadaptations, figure la relation parent-enfant et plus 
particulierement, la compétence parentale (Conseil des affaires sociales. 1990; Fortin 
et Bigras, 1996; Sek, Bkja et Sommerled, 1992; Swick et Graves, 1993; Trudek. 
1990). Pour favoriser I'hergence et le developpement de la compétence parentale, de 

nombreux programmes sont mis sur pied (Boutin et Duniing. 1994; Dansereau. 
Terrisse et Bouchard 1990; D u d g  et Pourtois. 1994; Pourtois et Desmet. 1991). 
On temoigne de l'existence toujours accrue de ces programmes dTCducation parentale 
et ce, surtout en milieu socio-économiquement faible oh les risques et la prédominance 
de troubles sont accentués (Boutin, 1990; Garbarino, 1990; MSSS. 1991; PaIacio- 
Quintin. 1990) et où I'effet des mutations sociales multiplient les d b h  associés au rble 
parental: ch6rnage. monoparentalit& isolement sociai, etc. (Clark et Coppb. 1995; 

Conseil supérieur de l'bducation, 1996; Duming et Pourfois, 1994; Secretariat il la 

famille, 1995). 

Toutefois, on constate que les résultats des programmes sont mitiges (Boutin, 
1990; Boutin et D h g .  1994; Fortin et Bigras. 1996; Pourtois. 1984; Pourtois et 
Desmet, 1991; Sameroff et Fiese. 1990). On recherche donc toujours des pistes 
dTamt%oration aux programmes en milieu socio-éconorniquement faible. On suggtre, 
par exemple, qu'une meilleure compréhension de la rt?alite, des valeurs. de la culture et 
de l'expérience du milieu serait favorable dans l't?aboration des programmes 
d'éducation parentale (Boutin, 1990; Massé, 199 1; Pourtois. 1990). En effet, PicM. 
Roy et Couture (1994) ont conclu après avoir œuvré pendant de nombreuses axmées 

au sein de tek programmes que ceux-ci véhicuIent souvent des valeurs de classe 



moyenne auxqueIles ne peuvent s'identifier les parents de milieu socio- 
economiquement faible qui y participent. nuisant ainsi L'integration de connaissances 
par ces derniers. De plus. Massé (1991) a constat6 que les parents du milieu ne 
valorisent pas dcessairement Les mêmes compétences ou les mêmes qualites de 
parents que le chercheur Belsky (1984) le fait. par exemple. dans sa description et sa 
theorie de la compétence parentale. C'est dans ce sens que le Conseil de la famiib: 
(1996b) et le Consel supérieur de iVducation (1996) suggerent que les parents soient 
consid8rés comme une ressource importante et qu'ils soient consultés et impliqués 
directement et indirectement dans PClaboration et la construction de programmes. 
partiCuErexnent en milieu socio-économiquement faible. 

Cette recherche vise donc a donner la parob il des parents du milieu socio- 
6conorniquement faibh dans le but de comprendre davantage leur vecu et leur 
expérience. Quoique nous sommes consciente à la foir du danger de toujours scinder 
les comportements des mères dans les etudes et de la necessité de considthx de façon 
egale l'apport des pères dans le développement de l'enfant, la perspective originale 
que nous retenons dans cette Ctude nous incite. dans un premier temps. il cibler le 
point de vue des meres. Nous estimons que la participation des pères aux programmes. 
a leur eiaboration et ii i'education des enfants est tout aussi importante. comme le 

stipulent d'ailleurs McBride (1991) et le MSSS (1991). Toutefois. les attitudes et les 
pratiques parentales diffèrent selon le sexe du parent (Barber et Thomas. 1986; Gareau 
et Bouchard, 1990; Harrison-Speake et Willis, 1995; Tauber, 1979). Ainsi, il importe 
de cibler les meres ou les @res afin de saisir il fond leur expérience particare. Or, il 

s'avère que ce sont ght?raiement les meres qui passent davantage de temps avec les 
enfants (Conseil de la famille, 1996~; McBride, 1991). surtout au vu de i'incidence 
eievée de monoparentalité f6mini.w en ces milieux defavorisés (Conseil de la famille. 

1993; Conseil supérieur de l'education, 1996) et de la ferninisation de la pauvreté 
(Conseil de la famüle. 1993; Robichaud, Guay, Colin. Pothier et Saucier. 1994). De 

plus. ce sont majoritairement les meres qui participent aux programmes d'education 
parentale en milieu socio-économiquement faible que l'on tente d'ameliorer (Boutin et 
Durning. 1994). Ainsi, nous choisissons. dans un premier temps, de cibler les mères 
dans cette etude, et de leur d o ~ e r  la parole quant un theme pdcis de la parentalite. 



Nous explorons donc auprès des meres un aspect particulier de la 

compétence parentale et des pratiques parentales pour en comprendre leur expérience: 
celui de L'atTection parentaie. M&me si plusieurs autres dimensions de la parentalite 
auraient pu être retenues, les &rits prônent l'importance de L'affection parentale dans 
le developpement gheral et spécinque de l'enfant. Par exemple. la théorie de 
l'attachement, dt5veIoppée par Bowiby (1969) puis opérationnalisee par Ainsworth 
(1973). decnt l'importance de l'affection parentale dans le d6veloppement de l'enfant 
par l'entremise du type d'attachement formé et des mod&les de fonctio~ement 
internes (inner workUlg mdelk) dt5veloppés (Cassidy. 1990; Rutter, 1995; Tracy et 
Ainsworth, 198 1). Le modele des pratiques parentales selon deux axes prône. lui aussi 

l'importance de I'aEection du parent dans le dt?veloppement de I'enfant et daos la 

prévention des inadaptations (Gegas et Seff. 1990; Oliver. Raftery. Reeb et Delaney. 
1993; Tremblay, 1990). Sur un des axes bipolaires du modele, les enfants ont besoin 
de chaleur humaine, de sensibilit6, d'acceptation et d' aftection parentale, pluta t que de 
froideur. de distance ou de rejet. Sur hum axe bipolaire, les enfants requièrent 
encadrement et contr6ie positif, plutôt que Iaisser-faire et apathie. D'autres recherches 
(Barber et Rollins, 1990; Barber et Thomas, 1986; Cassidy, 1990; Conseil des affaires 
sociales, 1990; Dix, 1991; Fontaine, 1992; Holrnes, 1993; LaFrenière et Sroufe, 1985; 
Main, 1990; Oliver et al, 1993; PoIand et Ward, 1994; Reite, 1990; Richter, Richter et 
Eisernann. 1990; Roberts et Bengston, 1993; Stevens. Hough et Nurss. 1994 et 
Stocker, 1993) ont demontré ce lien important entre l'affection parentale reçue et le 
bien-être de l'enfant sur plusieurs plans. De plus, des recommandations 
gouvernementales sugghnt la construction d'environnements anectueux pour les 
enfants (MSSS, 1991). etant dome leur effet stabilisateur et de bien-être sur l'enfant 
et sa famille. 

Au sein de certains programmes d'6ducation parentale existants. on incite 
donc les parents, implicitement ou explicitement, ik l'aEection parentale, c'est-Mire B 
être affectueux envers leurs enfants (Anisfeld, Casper, Nozyce et Cunningham, 1990; 
Barnard, Magyaxy. Sumner, Mitcheil et Spieker, 1988; Dishion et Patterson. 1996; 
Lyons-Ruth, Connell. Gmstebaum et Botein. 1990; M d ,  1989; Piche et ol, 1994; 
van Ijzendoorn, Juffer et Duyvesteyn, 1995). Toutefois à notre coNlSLiSSance, aucune 
recherche n'a exploré a priori l'expérience des parents, et plus particerement. cek 
des mères, quant B ce theme présent dans les programmes. Dans l'esprit de vouloir 



eiaborer des programmes en milieu socio-économiquement fai'ble partir d'une 
meilleure compréhension des mères et de leur réalit& ii est donc interessant d'aller les 
voir. de leur donner la parole et de comprendre leur expérience en lien avec l'section 
parentale. Quelle est l'expérience des meres quant l'atTection parentale? Qu'est-ce 
que l'affection parentale, selon e h ?  Comment ia décrivent-elles et l'expliquent-elles? 
L'affection parentale estelle importante selon elles? Que disentelles de leurs propres 
pratiques affectueuses ou non-afZectueuses aupA de leurs enfants? Comment les 
viventelles et comment les expliquentelles? 

Cette dtude cherche ainsi a expliciter et il comprendre l'expérience de 
l'&ection parentale de mères en milieu socio-économiquement faible pour ensuite en 
developper une théorisation et ce, partir principalement d'entretiens semi-diriges. 
Les données empiriques recueillies sont analysées qualitativement par tMorisation 
ancrée pour sabir l'expérience des meres et en faire emerger une théorisation. Nous 
estimons obtenir de cette façon une meilleure compréhension du milieu où État. 

professiomeIs et chercheurs déploient d'importants efforts de pdvention. Nous 
estimons dgalement acquerir de nouvelles connaissances sur l'affection parentale dite 
importante au developpement de l'enfant. Éventuellement et en retombée il cette 
recherche, ces connaissances pourront contribuer & l't9aboration de programmes hiturs 
d'tducation parentale plus efficaces. 

Dans un premier chapitre intitulé La problématique, nous decrivons le 

contexte. le probEme il i'étude puis les objectifs de ia recherche. Au Chapitre 2: La 
recension des écrits: l'affection parentale et les facteurs reliés, les connaissances 
actuelles quant a l'aEection parentale et quant il la culture du milieu socio- 
économiquement f&ie sont présenttks, ainsi que les questions de recherche. L,e 
troisième chapitre traite de La méthodologie de la recherche; et enfin, le Chapitre 4, 

intitulé Le dédement ,  l'analyse et l'interprétation, présente Ie déroulement de la 
recherche, la théorisation, ia discussion, les recommandations a l'endroit des 
programmes futurs et les limites de la recherche. 



CHAPITRE 1 
La problématique 

Les inadaptations sociales chez les enfants sont nombreuses et les coûts pour 
la d e  que l'on peut y relier, elevés. On tente donc de deployer de nombreux 
efforts de prévention Ià où Les difZcultés sont préponderantes. soit en milieu socio- 
économiquement faible. Étant dome que la compétence parentale joue un rôle 
important dans le bien-être des enfants et dans la prévention des inadaptations, une 
multipiicite de programmes virant i'education au r8le parental existe en ce milieu. Ces 
programmes ne sont toutefois pas toujours aussi efficaces que souhait& C'est 
pourquoi l'on recherche toujours des façons de les améliorer. Plusieurs chercheures et 
chercheurs ainsi que certains organismes gouvernementaux suggérent la piste suivante 
d'am6Iioration des programmes: que l'expérience des parents soit d'abord recueillie et 
comprise et ensuite intégrée dans l'elaboration des programmes hiturs. pour en assurer 
la pertinence et i'efficacite. C'est ii partir de ce contexte et de ces r&Ws que 
decoubnt les objectifs de la recherche puis les retombées présentes dans ce premier 
chapitre. 

1. LES INADAPTATTONS S O C U S  CHEZ LES ENFANTS ET LEURS 
COÛTS POüR LA  SOC&^ 

L'ensemble des troubles chez les enfants au préscolaire. au debut du primaire 

et plus tard a[ ...] préoccupent au plus haut point les educateurs et les decideurs de 
programmes sociaux [...]» selon Fortin et Bigras (1996, p. 1). Ces mêmes auteurs 
rapportent que jusquTh 6% des enfants sont affectés de troubles d'inadaptations 
importants, sans compter les troubles non depistés ou moins perturbateurs. Les 
inadaptations sociales sont d6nnies comme &nt les troubles extériorisés et les 
troubles interioris& chez les enfants (Acheabach, 1993; Bigras* 1996; Fortin et Bigras, 
1996). Parmi les troubles extériorisés, on compte des troubles du comportement 
comme i'agressivite, la désobejssance, la résistance. I'antisociabilit~. l'opposition, 
l'hyperactivité et l'inattention. Du cote des troubles intériorisés. on observe surtout 
l'anxiétt5, le retrait socid, la depression, la passivite, la d6pendance et le decrochage 
(Bigras, 1996; Fortin et Bigras. 1996). En 1990 au Qu&ec, quelque 17 000 enfants et 



adolescentes et adolescents ont et6 pris en charge par ia Direction de la Protection ii la 
jeunesse. Vingt-trois pour cent des cas représentaient des troubles de comportement 
(Verlaan, Dumas et Beaudin, 1992). 

L'ampleur des coQts sociaux et t5conomiques engendrés par les inadaptations 
sociales est pr&xcupante (MSSS. 199 1). Aux États-unis. des centaines de mülions de 
dollars sont depensés chaque année pour venir en aide des enfants inadaptés qui ont 
des difncult6s d'apprentissage, qui veulent decrocher, qui développent des probknes 
de toxicomanie, qui tentent de se suicider. etc. (Rodnguez, 1995). Ces coQts 
s'btendent dgalement B des phhomenes futurs souvent Liés aux inadaptations tek les 
COOU rattaches aux grossesses non-désir&s, aux cificultés de parentalite, Z i  ia 

violence, ii I'incarctkation et ii I'incapacitt! iâ travailler. En effet, Rodriguez (1995) et 
Veriaan et aL (1992) rattachent directement ou indirectement les troubles des enfants 
aux problèmes suivants de la sucïéîé: maladie physique et mentale. certains handicaps, 
ignorance, crime. isolement et haine. La pré ponderance et les types d'inadaptations 
ainsi que certains probièmes relik sont reprt?sentes il la Figure 1. 

2. LA PRÉPONDÉRANCE DES INADAPTATIONS EN MILIEU SOCIO- 
ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE 

Les milieux &O-economiquement faibles sont malheureusement des plus 
propices au d6veloppement d'inadaptations sociales chez les enfants (Dansereau et al., 
1990; MSSS, 1991). Nous d6nnissons et nous décrivons ces milieux comme etant 
ceux où les individus et les familes ne reçoivent, du cet6 "économiquen. que «le 
revenu minimal pour subvenir aux besoins essentiels que sont l'hebergement, 
l'alimentation et L'habiUement, et [qui] ne peuvent douer aucun revenu ou presque au 
transport, aux soins de sant6 et aux soins personnels, B I'education, aux senrices 
rnhagers, aux loisirs et aux assurancew (Robichaud et aL. 1994, p. 39). Cependant 
comme le précisent Colin. Boyer, Ouellet et Martin (1992, p. 26): aLa pauvret6 est 
[...] un phenomhe très complexe qu'on ne peut limiter à la dimension économique 
parce qu'elle comprend egalernent des dimensions culturelles et sociales>>. Ainsi nous 
parlons de milieux nsocio-économiquement faiblesn plutôt que de milieux 
"economiquement faibles". Des faiblesses du c8te "social" existent aussi: 



Figure 1 

Les inadaptations sociales chez les enfants et certains problismes reW 

INADAPTATIONS SOCIALES -1 jusquv& 6 96 des enlanü affectés h 

PROBLÈMES RELES: 
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violence I 
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Source: Bigras (1996). Fortin a Bigras (1996). Rodrigua (1995) et Valaan et al. (1992) 



w...defavorist? non seulement sur le plan financier. mais aussi au regard de l'ampleur et 
de l'enchevêtrement des problèmes vecus et de leur falble capacite de s'en sortir>, 
(Robichaud et al.. 1994. p. 39). Ces milieux présentent de plus en plus des conditions 
concretes d'existence de pauvreté t e k  que I'in&uritt! du revenu. de conditions 
mauvaises de logement, la mobilit6 résidentielle. la vie dans un quartier pauvre en 
s e ~ c e s .  des antécedents familiaux de pauvreté. rabsence de conjoint stable. une faible 

estime de soi, I'isolement sochi., etc. (Massé. 1995). .<Parents et enfants vivent côte 
c6te dans une pauvrete non seulement matt5rieIle mais egalement relatio~elle et 
socioculturek>b (Ro bichaud et al.. 1994. p. 1 1 2). 

L'ensemble des probkmes et des risques des milieux socio-&onorniquement 
faibles favoriserait l'brnergence de difncultt?~ et une concentration de prob&mes: 

[...] La pauvrete est associee ik un très grand nombre de facteurs qui 
augmentent les risques pour les enfants et les jeunes: problèmes 
psycho10 pisues des parents, violence familiale. isolement. sentiments 
d'impuissance et d'incompétence chez les parents et les enfants. 
gestion autoritaire des conduites. sous-stimulation. maladies et 
malformations chez les enfants, irisatubrite et exiguite des logements, 
insécurite des quartiers, mobilite excessive et forcee des f iudes .  
Ces facteurs apparaissent encore et encore dans les etudes portant 
sur les facteurs de risques associés aux probErnes graves des jeunes. 
Il est très clair qu'ils se presentent avec plus d'acuite chez les 
familles pauvres (MSSS (199 1. p. 68). 

Selon Palacio-Quintin (1990, p. 254). «Les difficultés d'adaptation et 
d'apprentissage scolaire des enfants provenant de niveau socio-konomique (NSE) 

faible sont un fait reconnu [...] Les enfants de NSE bas présentent un niveau de 

developpement inl6rieur la moyenne de la populationn. Ces propos choquants 
passent un message de fond dgalement transmis par le Conseil de la famile (1996b): 
les efforts doivent étre d6ployés d'abord ceux qui en ont le plus besoin. en 
l'occurrence. en milieu socio-économiquement faible. 

ïi va donc de soi que les etudes et les programmes en lien avec la prbvention 
des inadaptations chez les enfants soient prépond&ants en ces milieux (Boutin. 1990). 
Garbarino (1990) nous avise qu'une revue de la situation aux États-unis a révéE que 
les familles privées socio-économiquement etaient les plus mal en point. L'auteur 
ajoute que ies communautés faible niveau socio-bconomique sont celles où il y a 



concentration des cas d'abus et de negligence des enfants. L'étude de Duncan. 
Brooks-GUM et Klebanov (1994) indique que le revenu familial et le statut de 
pauvrete sont des d6terrninants importants dans le d6veloppement cognitif et 
comportemental des enfants, même en tenant compte d'autres facteurs tels que la 
structure familiale et l'education de la mere. C'est donc bien en ces milieux pauvres 
sucio-economiquement que les inadaptations sont les plus fréquentes. 

La prepondérance d'inadaptations chez les enfants particulièrement en milieu 
socio-économiquement faible et les coDts énormes pour la société que l'on y associe 
sont deux raisons importantes pour se tourner vers la prévention dans ces milieux. En 
prévenant les inadaptations sociaks des enfants et les Eaux qui y sont liés, l'État et la 
société parviendront il faire des &onornies importantes d' ordres psychologique et 
financier (Rodriguez, 1995). Barnett et Escobar (1990) rapportent que des ttudes 
longitudinales ont et6 effectuees sur des programmes d'intervention préventive auprès 
d'enfants et de familles en milieu socio-econorniquement f ~ b l e  pour en demontrer les 
retombées dconomiques positives. Par exemple, l'ttude longitudinale de Schweinhart 
et d (1993) sur le projet Perry Preschool a d6montré que chaque dollar investi dans 
ces programmes préscolaires de qualité pour enfants noirs en miiieu socio- 
Cconomiquement faible a rapporte 7,16 $ de rendement correspondant en depenses 
tconornisées au terme d'une période de 27 ans. 

Après une approche curative, une orientation préventive est donc enfin 
ressentie, pour des raisons &onomiques, Bthiques, légales et Bducatives (Barnett et 
Escobar, 1990; Cloutier et Moreau, 1990). Au Quebec, les minist8res de l'Éducation 
et de la Sant6 et des Services sociaux tentent d'effectuer un virage vers les soins 
préventifs plutôt que curatifs depuis queQues annees (Cloutier et Moreau, 1990; Côté. 
1992). Tout comme pour l'Organisation mondiale de la sante. le mieux-être des 
populations et le rendement &onornique de la prevention sont grandement recherchés: 
«Un dollar investi en prévention peut en faire Cpargner de trois li sept plus t a r b b  

(MSSS, 1991, p. 21). «Il est plus economique d'intervenir en amont qu'en aval», 
d'ajouter Boutin et Duming (1994, p. 161). 



La prévention des inadaptations sociales est donc un investissement social 
concentré en müieux socio-4conomiquement faibles où les problkmes sont 
prépondbrants. avec des retomùées bédfques pour l'ensemble de la société et ies 
hances de l'État. 

LA COMPÉTENCE PARENTALE EN PRÉVENTION DES 
iNADAPTATI0NS 

Des pistes de prévention aux inadaptations chez les enfants doivent être 
identifiées. Parmi les cléments qui affectent l'enfant. on retient la compétence des 
parents. En effet, celle-ci infiuence le developpement de l'enfant et l'on estime, 
particulierement en müieu socio-&onorniquement faible. qu'a est bénéfique de 
soutenir les parents dans leur rôle. surtout au vu des mutations de la société qui 
exacerbent ies dt%k associés la parentalite. 

4.1 L'importance de la compétence parentale 

Avec un objectif de prévenir les inadaptations sociales. les chercheures et 
chercheurs se sont demandés comment venir en aide aux enfants et prevenir des 
inadaptations chez eux (Fortin et Bigras, 1996). Les modeles ecologiques prônent 
qu'un large &entail de facteurs infiuencent leur bien-être (Bouchard. 1981; 

Bronfenbremer, 1986; Fortin et Bigras, 1996). Des caractt!rhtiques mêmes de l'enfant 
jusquT& la culture socîétak dans iaquek il vit, en passant par sa famille. sa relation 
avec ses parents. sa cornmunaut& le contexte socio4conomique, les politiques et la 
poiitïque. etc., il importe de comprendre que tous ces cléments contribuent aEecter 
le d&eloppement de l'enfant. Bouchard (1981) suggere que L'environnement entier 
doit Ctre compétent vis-&-vis de l'enfant pour son bien-être: il s'agit de "compétences 
environnementales" qui lui sont nécessaires. 

II n'en reste pas moins, toutefois, que la compétence des parents est 
panicuiièrernent significative et innuente dans le developpement de l'enfant. En effet. 
Bronfenbremer (1986) stipule. en introduction & son rnodkle Ccologique present6 la 
Figure 2. que la famille, dont la compétence des parents. fait partie du microsystème 



de Senfant et qu'elle est le contexte principal dans lequel le d&eloppement humain a 
heu. même si d'autres contextes et systemes ont dgalement une influence. 



Ainsi ï i  s'avere que les parents et leur compétence ii regard des enfants 
contribuent grandement au bien-être et ii la prévention des troubk chez les enfants. 
comme le stipulent egaiement Swick et Graves (1993). Boutin et Duniing (1994. p. 1) 
rapportent que «de très nombreux troubles psychopathologiques et la plupart des 
inadaptations sociales sont, au mollis pour une partie. imputés des 
dysfonctionnements de la cellule f e  qui a subi par ailleurs les contrecoups de 
diverses transformations de la sociét15. Sek et aL (1992) concluent, eux aussi, après 
avoir analysé l'importance des environnements et des Eacacteurs affectant la vie et le 

developpement des enfants, que les infiuences et les effets de la famille ont 
probablement I'impact le plus fort et le plus durable sur les enfants. Ces auteurs 
avancent que c'est donc sur la famille. ses conditions de vie et sa formation que la 

recherche et l'interprétation devraient se concentrer. Le Consel des affaires sociales 
(1990) conthe d'ailleurs dans son rapport intituIé De la protection des enfants au 

soutien des parenu que: 

De nombreuses etudes ont fait Qtat de l'importance cruciale d'une 
relation harmonieuse et stable entre parents et enfants. Les 
recherches effectuées dans le domaine de l'enfance depuis le debut 
du siècle ont demontré, hors de tout doute, l'importance cruciaie de 
la période infantile et du maintien du lien parent-enfant pour assurer 
le d&eloppement de l'enfant (Ibid, p. 17). 

De plus, le Conseil des affaires sociales ( 1 990) avise que: 

L'approche ii utiliser et les moyens privilégier pour venir en aide 
aux enfants nt?glig& et leur fournir un miüeu de vie adequat doivent 
s'enraciner dans la conviction profonde que les parents sont les 
personnes les plus aptes il favoriser le developpement optimal de leur 
enfant. Proteger les enfants requiert en tout premier lieu d'aider, de 
soutenir et de fortifier les parents dans l'exercice de leur rôle (Ibid, 
p. 17). 

Sans contredit, la compétence parentale et les efforts investis pour la 
favoriser' apparaissent donc comme des 616ments d&erminants dans le bien-être de 
l'enfant qui, lui, est au centre de nos objectifs de sociéte (MSSS, 1991). Malgré un 
nombre important de facteurs et de personnes qui influencent et qui affectent l'enfant. 
les parents (ou les adultes qui prennent i'enfant charge) auraient un impact 
significatif dans son developpement et son adaptation sociale. Ii s'agit d'un rôle 
prépondthnt des parents dam le d&eloppement de L'enfant (Tnideile, 1990). On 



s'attaque donc la compétence éducative parentale dans le but de prévenir Les 
inadaptations. 

Et qu'est-ce que la compétence parentale, particuüerement en milieu socio- 
économiquement faible? Trudek (1990) nous rapporte que la compétence 6ducative 
parentade est I'orientation des attitudes et des pratiques éducatives des parents vers des 
pôles d6fïn.b comme ttant favorables B l'adaptation des enfants. Toutefois lorsqu'il 
s'agit d'etablir des crit&res précis et uniformes de compétence. la tâche devient 
difficile. En effet, Ogbu (1987) nous explique qu'a serait impossible, par exemple. de 

definir précisément la compétence parentale dans un d i e u  socio-économiquement 
faible et es@er appliquer cette definition dans un müieu aisé. ou vice-versa= Les 
croyances et les sous-cultures sont trop fortes et particulières chaque contexte pour 
pouvoir faire des g~néraiisations quant B la compétence parentale. En pratique. et 
surtout au niveau juridique. on se rend compte que la compétence parentale est plutôt 
definie par des seuils de negligences. d'inaptitudes et d'incompétences. «La façon dont 
Les parents exercent ou sont incapables d'exercer cette compétence parentale par 
rapport au rôle social que i'on s'attend que la famille joue et remplirse au sein de la 
société>> serait une approche adtquate pour d6nnir la compétence parentale. selon le 
Conseil de la famille (1990. p. 28). Ainsi, m&me si elle n'est pas proprement ou 
spécinquement dt?fuiie. la compétence parentale est d'importance dans la prévention 
des inadaptations. 

4.2 Le défi accru des parents en lien avec les mutations de la société 

Clark et Copple (1995) stipulent que la compétence parentale est ik la fois en 
danger et plus importante que jamais. dans un contexte oil les d&s de la parentalite 
sont enormes et où les conditions de vie familiale sont parfois inacceptables pour les 
enfants. Oa parie de mutations profondes de la socïéte qui exacerbent les defis des 
parents. particulièrement en milieu socio-économiquement faible. Qu'ü s'agisse de 
d6nataïite. de divorces et de séparations, de recomposition familiale. de l'entrée 
massive des femmes sur le marche du vavaii, de chômage, de f m  monoparentales, 
d'isolement social ou de pauvrete. tous ces eiéments de mutations ont un impact 
important sur la parentalite et sur la comp&ence parentale (Hamburg. 199% 



Hemandez, 1995; Kagan, 1995; McBride. 199 1 ; Mercer. 1995; Rocheleau. 1990; 

Secrétariat ii la famille, 1995)- 

Les parents sont moins préparés il leur nouveau rôle lorsqu'üs y arrivent et ils 
sont continuellement bombardés de defis et d'obstacles pour ie remplir adequatement: 
peu d'expérience avec les enfants. des horaires trop charg6s. peu de soutien, pas assez 

de ressources financières, trop de responsabiiit&. une surcharge de stress. etc. Selon 
Hamburg (1995) et Kagan (1995). les mutations et la dislocation famüiale des 

dernières decennies font en sorte qu'il existe un besoin de remplir des lacunes dans 
I'education et la préparation il la parentalité. Plus précisément, et surtout ii la Lueur des 
de& contextuels des parents. Kagan (1995) suggere que ks parents 
pourraient avoir besoin d'un soutien pour favoriser I'bmergence de leur compétence 
parentale. ROY. Upine et Robert (1990, p. 33) recommandent: 

[...] que le Conseil de la FamiUe encourage Ie developpement de 
programmes de prévention qui vise b developpement des 
compétences parentales se situant dans un effort plus vaste de 
promotion et de changement social. 

Ainsi les programmes d'bducation parentale. en guise de prévention des 
inadaptations sociales chez les enfants et de mieux-être sociétal, sont hautement 
recommandés, surtout au vu des mutations de la sociét6. 

LES PROGRAMMES D'BDUCATION PARENTALE 

Les programmes d'bducation parentale existants sont nombreux et vari&. On 
suggkre toutefois que de nouveaux programmes soient élaborés à partir de 

I'expéience des parents, pour en favoriser l'efficacite. Par exemple. il serait 
interessant et utile de connaîî  l'expérience des parents en lien avec I'aEection 
parentale que l'on tente de v6hicukr ii travers ces programmes. 

5.1 Les objectifs et ta muitipiicité des programmes 

Plusieurs programmes d'education et de soutien au rble parental existent 
déjà. Ceux-ci sont g&&aiernent mis en œuvre par des organismes communautaires ou 



par des chercheures et chercheurs des domaines de la sante, de L'Mutation. de la 
psychoéducation, etc. Les programmes peuvent être présentés sous plusieurs formes. 
par exemple: programmes ouverts, interventions directes. activités CO mmunautaires. 
programmes t6lévisés et documents ecrits. Qu'est-ce qu'un programme d'education 
parentaie? Il s'agit E< [. . . d'] action dducative de sensibilisation, d'apprentissage, 
d'entraînement ou d'elucidation relative aux valeurs. aux attitudes et aux pratiques 
parentales d'dducatiom, selon la definition de Boutin et Dunllng (1994, p. 8). Comme 
nous le rapportent Trudek et  T e e  (1995). ces programmes ont gén6ralement des 
objectifs communs: 

1. Aider les parents orienter leurs attitudes et leurs pratiques educatives vers des 
pôles dennis comme etant favorables l'adaptation de l'enfant; 

2. Favoriser le d6veloppement e t  I'emergence du sentiment de compétence parentale. 

On parle de programmes d'education la compétence parentale. d'éducation 
parentale. de formation au rôle parental, d'intervention educative auprh des parents. 
d'habilitation au r& parental, de formation parentale, de stimulation la compétence 
parentale ou même d'intervention auprès des familles. Les noms sont nombreux. La 
variéte sur le plan des modalités dans ces programmes. peu importe leur nom. est 
egalement importante. On peut d'ailleurs constater I'ampleur des efforts deployés pour 
favoriser la compétence parentale par l'entremise de cette variété (Boutin et Duming, 
1994; Dansereau et al., 1990; Durning et Pourtois, 1994; Fortin et Bigras, 1996; 
Pourtois et Desmet. 1994) présentée au Tableau 1. 

La multiplicite des modalites e t  des programmes d'bducation parentale est 
donc grande. et les champs d'btudes qui s'y intéressent, nombreux. 

5.2 Les programmes élaborés $ partir de l'expérience des parents 

Il existe aujourd'hui une tendance selon laquelle on souhaite que les 

programmes d'education parentale soient dalaborés & partir d'une meilleure 
compréhension des milieux. des parents et de leur expérience et  ce. pour plusieurs 
raisons. On constate d'abord que les programmes d'education parentale t?valués 
rapportent des résultats müigbs: on ne retrouve pas toujours les changements positior 
et durables escomptés au terme des programmes (Boutin. 1990; Boutin et Duming, 



Tableau 1 
Le constat de la variabïiitt? dans les programmes d'education parentale 

Modalité de programme 1 Exemples 

1 Type d'infavmti& 

m 
Domaine professimuel initiateur 

rn 
Type d'intervenantes et d'intervenants 

Mt%ode pédagogique utilisee 

I 
Autres modalites: site; d u r e  firéquence des 
rencmtres; type de participaticm; type d'acfivites 
mises en œuvre; parteaaires hmilïailr 
privilégiés; services institutiamels implique 
etc. 

- directe auprès des fimiiles; 
- indirede en milieu conununautaire 
- psychanalytique; 
- humaniste ou rogérienne; 
- comportementale ou behavioriste; 
- sociocognitive; 
- adlérienne; 
- trausactio~neife; 
- écu6ysthique; 
- intégrative 
- général; 
- particulier un aspect spécifique de la 

coai#teace parentale; 
- particuiier à un type spécifique de situation 
- prkverition primaire (pour kviter l'apparition 

d'un trouble); 
- preventioa secondaire (pour éviter 

l'aggravation d'un trouble); 
- prévention tertiaire (pour essayer de cariger les 

m b l e s  graves) 
- ministères (par exemple: & ~'&iucaticm ou de 

la Santé et des services sociaux) 
- organismes communautaires; 
- universites 
- médecine; 
- educatim; 
- psychoIogie; 
- sociologie; 
- psychiatrie; - saeoces infirmières; 
-servicesocial 
- avec des orientations, une f i o n  et des 

qualifications variées 
- expsition âes infurmations (cours magistraux); 
- démoastration des comportements souhai& 

(m de soutien); 
- entraînement par la répétitiou des 

comportements (cours itératifs) 



1994; Fortin et Bi- 1996; Pourtois et Desmet, 1991; Pourtois, 1984; Sameroff et 
Fi. 1990). On recherche donc continuellement des pistes d'amélioration ces 

demiers. On se rend compte, par exemple. que l'on ne conna pas et que L'on 
n'integre pas toujours la réalite. les valeurs et l'expérience des parents et du milieu 

dans l't5iaboration des programmes (Boutin. 1990; Massé. 199 1; Pourtois. 1990). 
Ceci nuirait l'efficacite des programmes et on recommande donc qu'un travail 
important soit effectué dans cette direction 

Après plusieurs années de recherche, Piche et aL (1994) ont conclu que les 
programmes d'éducation parentale qu'ils O fiaient pourtant en miüeu socio- 
&onorniquement faible v&iculaient des vaieurs de classe moyenne. Les parents ne 
pouvant s'identifier aux vaieurs d'une autre classe, l'efficacite des programmes s'en 
voyait réduite. Boutin (1990). Ma& (1991) et Pourtois (1990) corroborent que les 
parents ne peuvent pas toujours s'identitier aux valeurs. aux connaissances ou aux 
pratiques parentales que les "educatrices et Cducateurs" tentent de leur vdhiculer ou de 
leur faire acquérir au sein des programmes, dO iî une divergence dans les convictions. 
les réalités et les cultures. Ma& (1991). par exemple, a constaté dans son etude sur 
les conceptions populaires que les parents consultés avaient une conception de la 
compétence parentale ciifErente de ceile pr6nee dans les ecrits et souvent véhiculée à 

travers les progr;immes: 

Les quaiités de patience, d'endurance, d'engagement et de 
devouement identifiés comme d6terminants de la compétence 
parentale de Belsky (1981) ne sont pas ceiles qui v i e~en t  
spontan&nent l'idée des parents [,mais plutôt celles de 
disponibïiité, de ddvouement, de respect de l'autre. etc. ]( M&, 
1991, p. 287). 

Ceci souligne l'importance de comiil"tre et de comprendre davantage les 
parents et leur expérience quant ii la compétence parentale et ce, a prion. Ce serait 
une façon de pouvoir mieux les soutenir et de pouvoir leur proposer des 
connaissances, des valeurs et des pratiques parentales en prenant en consideration leur 
propre point de depart Pourtois (1990) explique, par ailleurs, que d'utiliser certains 
acquis de la psychologie comme bonne référence dans la relation dre-enfant pour 
construire des programmes peut hasardeux: les acquis comporteraient des valeurs 
gt5ographiquement, culturellement et temporellement marquees et souvent iaadéquates 



pour les contextes visés. Massé (1991) réitere qu'il s'agit, en effet. d'une limite 
importante de plusieurs programmes actuels. 

On sait très bien. précise Boutin (1990)' que Les interventions et les 

programmes d'education parentale O nt Lieu principalement au sein de populations 
faibles revenus. socio-économiquement d~favorisées. minoritaires ou vuln&abies. Or, 

a[ ...] ces milieux, i1 faut bien le reco~aître. v&icuient des valeurs parfois fort 
éloignées de celles du chercheur lui-m&me~ (Ibid, p. 130). Ainsi, il importe de 
conni~l î  et de comprendre spécifiquement les vaieurs et l'expérience des parents en 
milieu socio-éconorniquement faible quant il la compétence parentale. afin de pouvoir 
intervenir adequaternent daos leur contexte socioculturel. 

L'un des courants majeurs de la recherche contemporaine sur la 
comp6tence (parentale) est relie aux idees et aux conceptions 
vehicuI6es par les parents au sujet du r8le parental et du 
developpement de i'enfant (Massé. 199 1. p. 279). 

L'auteur ajoute que: 

Des recherches futures portant sur le savoir populaire en matière de 
rôles parentaux s'imposent dans les milieux dt5favorisés ou chez les 
parents susceptibles d'abus et de dgiigence envers leurs enfants. 
particulierement afin d'adapter les interventions de soutien aux 
parents (Ibid. p. 289). 

L'expérience et la culture du milieu influeraient davantage Ies agirs des 

parents que les recommandations vdhiculées au sein des programmes d'education 
parentale et des écrits (Goodnow, 1988; Massé, 199 1 ; Milier, 1988; Zeanah et Barton, 
1989). Massé (1991) suggh  que les <<[ ...] idées que se font les parents. les meres. de 

bur rSle parental et du developpement de i'enfant [...lu doivent être traitées «[ ...] 

comme des attentes, des perceptions, des stéréotypes. des croyances, des 
connaissances. des modtles de developpement. une sagesse populaire, etc.». Eiles ne 
doivent pas être prises B la EgCre. Be& Goulet, St-Cyr Tribble, Paul et Polomeno 
(1996, p. 11) suggerent «[ ...] des approches de recherche non mditiomelles 

permettant de d&rire la perception qu'ont les parents de leur expérience et ce. dans 
les contextes les plus naturels possibles>). Ces approches pourraient vraisemblablement 
pallier le problème de mauvaise compréhension du d i e u  d'intervention. 



Boutin (1990. p. 131) va plus loin en suggerant que les programmes 
d'intervention ont it respecter les valeurs culturelies des parents et de la famille: «n 
s'agit d'aider les parents et Leurs enfants mieux vivre dans le contexte sociocul~urel 
qui est Le leur. ce qui exige une connaissance la plus approfondie possible du milieu 
d'intervention et des valeurs qui lui sont proprew. À cette fin. les organismes 
gouvernementaux suggèrent que les parents soient davantage impliqués dans la 

construction des coNliLiSSances Ieur sujet et des programmes qu'on leur ofne. Le 
Conseil de la famille (1996b' p. 29) stipule: 

[...] Les intervenantes et les intervenants sont invités il susciter 
l'engagement des membres des familles dans L'Claboration des 
programmes et la mise en place de services qui les concernent [...] 
Qui mieux que la famille elle-même peut être en mesure de decrire 
ses réalités, d'exprimer ses besoins et d'envisager des cléments de 
solution? 

On veut <<[ ...] faire place il la compétence des familes. croire en elles et leurs 
forces» (Conseil de la famille. 1996a, p. 17). ce qui incite & les consulter de plus en 
plus, surtout ii i'égard de leur expérience et de leur v&u quant la compétence 
parentale. Il faut: 

[...] O= plus largement les programmes d'afnnement des 
com@tences pareniaies qui, ik la fois, mettent pront les acquis et 
les ressources des parents, et Les soutiennent dans la demarche 
entreprise auprès de leur enfant (Consel supérieur de iVducation, 
1996. p. 78). 

Il s'agit de connaître les acquis, les ressources et l'expérience des parents et 
de comprendre leur perspective en les questionnant. Ils doivent s'exprimer eux- mêmes 
sur le domaine de la compétence parentale que l'on vise fortifier par l'entremise des 

programmes d'education parentale. Les parents sont les experts de bur propre vie, 
donnons-leur la parole. «La voix de I'expérience doit être entendue,, nous rapportent 
Robichaud et aL (1994, p. 13) et les personnes demeurent Les meilleurs sujets de Ieur 
propre histoire. L'ensemble des 616rnents qui composent l'expérience a un impact 
important sur les pratiques des parents et sur leur receptivite et réactions face aux 

co~aissances que l'on peut tenter de leur transmettre il travers les programmes 
d'education parentale (Goodnow, 1988; Mas&, 199 1; Miller, 1988; Zeanah et Barton, 



1989). Comme chercheures et chercheurs. nous devons conmire et comprendre cette 
expérience des parents. 

Malgré les multiples recommandations et explications idenmes et exposées. 
les recherches exploitant cette piste d'amélioration des programmes d'éducation 
parentale. par l'entremise d'une meilleure compréhension o priori de l'expérience des 
parents et du müieu. semblent encore reiativement peu représentees. Seules quelques 
recherches ont pu être repérées. soit Mas& (199 1) sur la conception populaire de la 
compétence parentaie. Zeanah et Barton (1989) sur les représentations internes des 

relations parent-enfant. Bretherton. Biringen, Ridgeway, Maslin et Sherman (1989) sur 
la perspective parentale d'attachement. Bretherton ( 199 1). Fonagy. S teele et S teele 
(1991) et George et Solomon (1989) sur les représentations des parents de 

l'attachement. Anadon et Minier (1996) sur les représentations des parents et des 

enseignants sur l'apprentissage et Sabatier. Pomerleau. Malcuit, S t-Laurent et AUard 
( 1990) sur les représentations du développement des nomissons selon trois cultures. 

Ces etudes. encore peu nombreuses consid&ant retendue et la complexite du 
domaine de la parentalitC. visent une compréhension toujours plus complète du vdcu et 
de la perspective des parents. D'autres recherches dans cette direction permetuaient 
de mieux comprendre et de mieux soutenir les parents dans leur rôle par l'entremise de 
programmes d'education parentale bien adaptés aux r&Iïtés des parents de dinients 
milieux socio-économiques. En d'autres mou. des recherches sur l'expérience des 
parents quant h dinhnts  aspects de la parentalite et au sein de milieux socio- 
&onorniques ciblés seraient utiles l'avancement des connaissances et l'élaboration 
de programmes hiturs d'bducation parentale, selon les recommandations Bnoncées. En 

effet, plusieurs aspects de la compétence parentale et des pratiques parentales ne 
semblent pas encore avoir eté explorés et ce. dans tous les milieux socio-économiques. 
La cornpdtence en matière dYafEection parentale. par exemple. qui pourtant serait 
d'une importance capitale dans le d6veloppement de I'enfant. représente un de ces 
aspects non-exploré. L'expérience des parents en lien avec l'affection parentale. peu 
importe le milieu socio-économique, apparaît inconnue. Nous ne coMaissons pas le 
vecu. ies obstacles. la conception. k definition ni les exemples des parents en lien avec 
l ' e t i o n  parentale ... Pourtant, plusieurs programmes dt6ducation parentale incitent 



les parents il manifester leur afTection de fwon explicite B leurs enfants. Certains 
programmes vont jusqu'il mesurer ces marques d'afkction 

5.3 La prise en compte de 1'~eetion parentale au sein des programmes 

L'Hection parentale reçue est un ingrédient essentiel ii l'adaptation sociale et 
au bon d&eloppement de L'enfant Duclos et Laporte (1992, p. 249) deciarent que: 
ai,= facteurs qui encouragent le developpement de l'enfant sont nombreux. Les plus 
importants sont sans contredit l'amour et l'affection inconditionnels [...]». Garmezy 
(1983) aussi rapporte l'approche psychopathologique t m d i t i ~ ~ e k  selon laquelle 
I'enfaat a surtout besoin d'amour et d'affection pour bien se developper et ne pas 
soufnir d'inadaptation. De plus, les recommandations gouvernementales prônent: 

a) <<[ ...] ia construction d'un environnement sécuritaire et afEectueux favorable au 
développement des enfants» (MSSS, 199 1. p. 94); 

b) «Mis profit, i'affection, la tendresse, l'attachement, l'estime et la constance. 
deviennent des composantes actives de la stabfite familiales (Conseïi de la famille. 
1996b, p. 27). 

Il n'est donc pas surprenant que ce thkme de l'affection parental: soit vehicuk? 
implicitement ou exphciternent il travers plusieurs programmes d'éducation parentde. 
On tente en effet d'encourager les parents eue affectueux avec leur nourrisson ou 
leur enfant, qu'il s'agisse de I'dection prise au sens physique ou dmotif. Parmi des 

programmes dtudiés par van Ijzendoorn et ai. (1994) figurent, par exemple. celui de 

ANsfeld et ai. (1990) dans lequel on promeut le contact physique chaleureux, celui de 
Barnard et ai. (1988) dans lequel on d o ~ e  comme mod&le aux nouvelles meres les 
pratiques chaleureuses et sensibles d'une innrmiere en visite il domicile et celui de 
Lyons-Ruth et oL (1990) où on encourage les interactions muentes et les 

comportements pas* et pro-d&eloppementaux entre la mère et son enfant. Ce sont 
ià des exemples de programmes où Pon souhaite encourager de façon implicite ou 
explicite l'affection parentale. La plupart des programmes, avance Massé (1989), 
visent habituellement devebpper, parmi d'autres objectifs un fort lien affectif entre 
parents et enfants, ce qui peut s'appareiller ii l'affection Le programme d'education 
parentale de Dishion et Patterson (1996). par exemple, encourage explicitement les 
parents il &tre affectueux avec leurs enfants et il utiliser les caresses, les etreintes, les 

baisers et Les encouragements dans i'éducation des enfants. Le programme de 



Rowland (1989) en fait de même. Au sein de la recherche de KemeiI et Kiaus (1979). 

on incite les parents à avoir un contact physique chaleureux avec les nourrissons que 
L'on pourrait nommer "affectionn. Tel que Le résume le Tableau 2. il existe donc 
plusieurs variétés de programmes encourageant dinhntes formes dTafKection 
parentale. 

Tableau 2 
Des programmes d* tducation parentale promouvant l' affection parentale 

Barnard et ai. (1988) 

Auteurs du programme 

Dishion et Patterson ( 1996) 

Description en k n  avec 
i'affection parentale 

Kennell et Klaus (1979) 
r- 

- pramocioa du contact chaleureux entre parent 
et mfmt 

- soumission d'un rnodèie chaleureux. 
attentionné et sensible d'une iafymière en 
visite à domiale au parent 

- incitation à I'flectioa, aux caresses, aux 
etteintes, aux baisers et aux encouragements 

- incitation au & k t  physique chaleureux entre 
mère et no- 

- encouragement des interactions fréquentes et 
des compatéments positif3 et pro- 
développementaux entre la mère et son 
enfaat dont L'affection 

- incitation il l'affectian, à la douceur et à la 
chaleur en g e a a  

Non seulement vise-t-on encourager l'affection parentale par l'entremise de 
programmes. mais souvent s 'a~de-t-on egaiement ii la mesurer. Tel est le cas. par 
exemple. des &des présentées au Tableau 3 dans lesquelles on identine et on compte 
les marques d'affection observées ou sugg6rées par des parents en interaction avec 
leurs edants. Est-il utile de mesurer les marques dTaEection lorsque i'on n'est pas 
vraiment capable d'interpreter le sens des résultats obtenus? Que représentent ces 
gestes? Quelle est notre compréhension, a priori. du vecu des parents et plus 
paaiculièrement, des mères, en Iien avec I'affection parentale? Quelle est l'expérience 
des meres par rapport ii i'affection parentale. particuiièrement en müieu socio- 



Tableau 3 
Des programmes observant, identifiant ou mesurant L'aEection parentale 

1 -- Auteurs du programme 1 Manifestations d'affection 1 
I observees ou mesurées 

Barber et Thomas (1986) 

Cos Owen, Henderson et Margand 
(1992) 
Isabella (1993) 

Jones et ~ e k ( 1 9 8 6 )  

Ney, Fung et Wickett (1992) 
Sigelman et Adams (1990) 

baisers 
etreintes 
embrassades 
"contact affectueux" 
baisers 

sourires 
verbalisations affectueuses 
toucher chaleureux 
toucher consolant 
paroles chaleureuses 
paroles consolantes 
affection parentale (non définie) 
toutes formes de contact ~hvsiaue 
baisers 
eueintes 
caresses 
"autresn 
"manifestation d'affectionn 

&onorniquement faible. où la majorité des programmes sont deployés et où les 
inadaptations sont miportantes? Que signifie 1'aKection parentaie pour ies mères? 

Comment la décriventelles? Es tek  présente ou non i# Leurs yeux? Que vivent-elles 
par rapport Zi l'aEection parentale et qu'en pensent-elles? Leur estelle importante ou 
non? Qw rapportenteks comme pratiques ou manque de pratiques d'affection 
parentale? Comment expüquent-elles leurs attitudes et comportements? Dans l'esprit 
de vouloir &borer des programmes fbturs d'education parentale partir d'une 
meilleure compréhension du milieu, il nous apparaît essentiel de poser ces questions 
aux m&res. de leur domer la parole et de comprendre leur expérience par rapport B 
I'aEection parentale. Or. il semble qu'8 ce jour. aucune recherche ne se soit int6ressée 
a l'expérience des parents et des meres en particulier quant h cet aspect spécifique et 



important de la relation parent-enfant et de la compétence parentale qu'est celui de 
L'afTec tion parentale. 

L'etude de Mas& (1991) rapporte des propos de parents consultés qui 
indiquent que ceux-ci valorisent I'atfection parentale et la consid&re comme 
primordiale au sein de la compétence parentale. Les dom& se Lunitent toutefois à des 
mentions de l'afXiection parentale lors d'entrevues ouvertes, sans description de ceile-ci 
ni exploration du vecu ou de l'expérience que les parents en ont. La recherche de 
Gareau et Bouchard (1990). pour sa part, rapporte par entrevues semi-structurées les 
conduites qu'une centaine de d r e s  de divers milieux considhnt comme dtant 
favorables au dt5veloppement de leur enfant. Il a Bte constate que parmi les 22 
catégories de conduites rapportées, aucune ne se nomme "aBectionn. Bref, des 
recherches portant précisément sur l'expérience des parents (meres) quant il l'a@ection 
parentale n'ont pu être repérees. 

LES OBJECïIFS ET LES RETOMB~ES DE L*ÉTUDE 

L'intention de cette recherche est de CO ntribuer au travail de compréhension 
de la parentalité en müieu socio-économiquement faible en donnant la parole aux 
acteurs concernés et en ciblant une dimension précise de L'expérience parentale, soit 
celle de l'affection parentale. Les objectifk sont donc d'expliciter et de comprendre 
Pexpérknce des parents (mères) en milieu socio-&onomiquernent faible quant 
I'aEection parentale et de ddvelopper une thdorisation en lien avec cette expérience. 

Quoique consciente du fait que les pères ont un raie tout aussi important ii 
jouer dans le developpement de l'enfant. nous avons 6tabli que dans un premier temps. 
il s'avkre nécessaire de cibler un seul sexe de parent dans notre quête de comprendre 
I'ex@rience de L'afEection parentale et d'en developper une Morisation. En outre. les 
mères et les pères auraient des attitudes et des pratiques dinèrentes (Barber et 
ThomasT 1986; Gareau et Bouchard. 1990; Harrison-Speake et Wüüs. 1995; Tauber, 
1979). Or. les mères participent davantage aux programmes d'education parentale que 
I'on tente d'ameiiorer (Boutin et Duming, 1994) et e k s  passent davantage de temps 
avec les enfants (Conseil de la famüle, 1996~; McBride, 1991). surtout au vu de 



I'incidence 6levée de monoparentalite ferninine (Conseil de la f-. 1993: Conseil 
supérieur de i'educatioa 1996) et de la féminisation de la pauvreté (Conseil de la 

famiIleV 1993; Robichaud et al.. 1994). Ainsi nous ciblons les meres dans la présente 
etude. 

L'afEection parentale. pour sa part, est retenue comme l'aspect spécifique de 
la relation parent-enfant et de la compétence parentale a explorer pour diverses 
misons. Tout d'abord, les dcrits stipulent que l'affection parentale est ndcessaire A 
plusieurs plans du developpement de l'enfant; d'ailleurs, des organismes 
gouvernementaux recommandent la construction d'environnements affectueux pour 
les enfants au vu de son effet stabüisateur et de bien-être. De plus. on tente 
d'encourager les mères être affectueuses par l'entremise de programmes d'education 
parentale et on entreprend de mesurer l'affection parental: au sein des familleS. 
Toutefois, on ne semble pas connaîî I'expérience des m&res ek-&mes en lien avec 
L'afKection parentale. Ainsi il s'agit d'obtenir une meilleure compréhension du thème et 
du vecu des meres B partir de leurs temoignages. 

M h e  si i'on peut constater de par les dcrits présentes au Chapitre 2 que 
L'afKection parentale est importante au bon dt5veIoppement de l'enfant. nous avons 
constaté, neanmoins, que la majorite des ecrits qui en traitent le font de façon 
secondaire. En d'autres mots, peu nombreux sont les volumes ou les articks repérés 
portant les mou "afEection parentale" ou "af5ectionn dans leur titre et peu nombreuses 
sont les recherches repérées qui ont traite p~cipalernent ou spécifiquement de 
l'section parentale. Il s'agit d'une litterature Bparse sur le theme. En effet, pour une 
raison quelconque que deja en 1986 Barber et Thomas ne s'expliquaient pas, peu de 
recherches et d'etudes se sont penchees spt5cifiquement sur le theme de l'affection 
parentale, pourtant considMe primordiale au developpement de l'enfant. Les 
connaiîsances sur le thème proviennent de recherches plus larges ou axées sur des 
thèmes associes. mais rarement sur i'affection parentale en soi Les savoirs sur 
Pafktion parentale sont donc tpars. Ainsi, en plus de rencontrer les objectifs 
pr&ent&, une des retombées presque irnmddiate de la recherche proposée devient que 
ies con~issances sur i'a€Fection parentale soient repérées, amassées et organisées. En 
d'autres termes, nous estimons que notre Chapitre 2 portant sur la recension des bai& 



permet en soi d'organiser les connaissances existantes sur le sujet et de faire ressortir 
i'importance du thème de l'affection parentale. 

Enfin. la retombée conductrice et non negiigeable de cette recherche est de 
pouvoir Bventueilement alimenter Les programmes fbturs d'education parentale en ce 
qui a trait a l'af3ection parentaie. Nous essayons d'obtenir, par I'enuernise de cette 
recherche. des connaissances et une théorisation sur i'expérience de I'affection 
parentale en milieu socio-économiquement faible qui pourront &tre utdes mieux 
soutenir les parents et favoriser la comp&ence parentale. En d'autres termes. les 
données pourront permettre de developper des programmes animés i& la culture des 
parents et tenant compte de leur vécu et de ieur expérience. 

Dans le cadre de la trilogie Recherche-Formation-Pratique (R-F-P) du 
programme de doctorat en éducation de runiversite de Sherbrooke. cette dtude 
contribue donc ii faire avancer les connaissances sur I'aection parentale (Recherche) 
dans un but ultime de pouvoir alimenter des programmes d'education parentale 
(Formation) et ce, il partir de l'expérience de praticiennes-mêmes de iWection 
parentale. soit des meres (Pratique). Nous considdrons que ce sont ià des retombées 
intéressantes de la recherche dont les obgctifk demeurent l'explicitation et la 

compréhension de l'expérience de mères en milieu socio-Bconomiquement faible quant 
A I'afEection parentaie et sa théorisation. 



CEIAPITRE 2 
La recension des écrits: 19affection parentale et les facteurs reliés 

L'affection parentaie est retenue comme l'aspect de la compétence parentale 
à être explode auprès des parents. Il s'agit, dans le présent chapitre, de jeter un regard 
sur les ecrits traitant de l'affection parentaie avant d'aller sur le terrain et de consulter 
les parents directement ii ce sujet. Nous commençons donc avec une description de ce 
qu'est l'anection parentale selon les ecrits, pour ensuite en explorer i'importance dans 
le d&eloppement de Penfant. Par la suite, nous tentons d'identifier Les connaissances 
actuelles sur les facteurs qui iduencent les pratiques affectueuses et pour terminer. 
ceIles sur la culture du milieu socio-éconorniquement faible en gentka1 puis en lien 
avec l'affection parentale. 

1. LA DESCRIPTION DE L'AFFECTION PARENTALE 

Qu'est-ce que I'afXection parentale? C'est Ki un concept qui s'&end sur 
plusieurs horizons, une expression qui prend plusieurs significations et un ph&orn&ne 
qui fait preuve d'une grande complexité. L'afTection parentale tire ses racines B la fois 
de ce qu'il y a de plus fondamental des relations humaines, de plus simple dans le 
contact humain et de plus cornpliqut5 evaluer. Selon le dictionnaire kirousse (Évtno. 
1997. p. 42)' l'afkction représente un attachement que i'on eprouve pour quelqu'un; 
tendresse,: s'agit4 d'une emotion ou d'un sentiment ressenti? Pourtant. l'exemple 
ddcrit semble refîéter un acte ou un comportement: <<donner des maques d'affection B 
queQuTm (Zbiii, p. 42). Qu'en est-il? En même temps, l'afTection est un terme 
médical qui suggère «altération de la santé. maladie». par exemple: <<affection 
nerveussb (nid, p. 42). Est-ce un hasard que les mots "tendresse" et "maladie" soient 
juxtaposés dans la d&kition d'un terme qui paraît la fois simple et complexe, positif 
et négatif? Dans une version précédente du Luruuse. on cite aussi ie tente "aEectionn 
en iien avec la mère. avec un parent: aEection maternelle» (Ginon, Hollier-Larousse. 
Ibos-Auge. Moreau. et Moreau, 1968, p. 16). Relie-t-on instinctivement l'aEection il 
l'affection parentale, c'est-&dire d'abord ii cek reçue des parents? Amour et affection 



des parents sont les facteurs les plus importants pour encourager le developpement de 
l'enfant, nous rapportent Duclos et Laporte (1992). Peut-on extrapoler que le manque 
d'affection accordée ii l'enfant apporte maladie ou "afZectionn chez elie ou lui plus 
tard, d'où la juxtaposition peu hasardeuse des mots composant sa définition? Est-il 
redondant d'ajouter l'adjectif "parentalen au terme "affection" pour saisir que c'est ii 
ce niveau que cela se determine? Le Dictionnaire de l'inconrcient (Mousseau et 
Moreau, 1976, p. 108) décrit sous la rubrique "besoin d'affectionn le lien incontestable 
entre I'aEection accordée par la mère il son enfant et le bien-être htur de celle-ci ou 
de celui-ci: «Son besoin d'section trouve daos la présence et daas le comportement 
de sa mere (ou de son substitut) le terrain indispensable ii son 6panouissemenb. 

Dans les écrits scientifiques, cette fois, on discute assez fréquemment du 

thème de I'afTection parentale, mais surtout comme composante d'un sujet plus large 
ou comme sous-théme il l'etude. Ce sont des recherches inlomtiques effectuees il 
partir des temm affection. children, parent-child relations, parents, physicd 
affection. physical Hection scale and rneasurernent. physical conûxt, preschool-age 
children. touch et touching sur les banques de données ÉRIC et PSYCHLJT (entre les 
mois de septembre 1995 et novembre 1996) ainsi que sur I'NïERNET qui ont révi5Ié 
cette information. 

L'affection parentale est tantôt decrite, dans les écrits scientinques, comme 
un comportement ou une pratique ii l't5gard de l'enfant, et tant& comme une emotion. 
une attitude ou un sentiment face il e k  ou lui Lorsque les termes "affection 
physiquen (Barber et Thomas, 1986) ou "comportement affectueuxn (Pirot et 
Schubert, 1977) sont employés, par exemple, il appert qu'il s'agit de gestes ou de 
comportements. Lorsqu'on parle "d'affection exprimée il l'enfant" (expressed 
Mection). l'expression laisse plut& entendre que I'afEection parentale est un senilment 
ou une 6motioa Nous notons egalement que certains auteurs. comme Bretherton et 
ai. (1989) qui etudient des perspectives parentales sur l'attachement, utilisent parfois 
le terme ou le concept de l'affection parentale sans nécessairement le definir ou le 

decrire. Nous rappelons que les publications et les recherches traitent rarement de 
I'affection parentale de façon centrale, et donc que parfois on ne se preoccupe &me 
pas de dennir le terme "afEection parentale" ou les termes connexes utilisés. 



Mais qu'en est-il, comètement, de I'aEiection parentale au sein des 
recherches qui décrivent i'afZection parentaie? Acker, Acker et Pearson (1973) 
stipulent que raffection dom& aux enfants par les parents consiste principalement en 
Btreintes et en baisers (hugs Md kisses). Tracy et Ainsworth (198 1). pour leur part. 
ont Ctucüé les comportements aectuewc maternels par observation, en précisant qu'ils 
trahissent vraisemblablement des sentiments affectueux et chaleureux envers l'enfant. 
Ds ks ont regroupés en quatre categories principales et mutuellement exclusives 
soient: 

1. Les baisers; 
2. Les &reintes; 
3. Les caresses; 
4. Les autres comportements &ectueux. 

De leur côté, Barber et Thomas (1986) ont passé en revue la litterature sur 
les relations parentenfant de 1957 jusqu'au milieu des années 1980. Ils nous 
rapportent que dans la majorité des etudes traitant de l'affection parentale, on parle de 
baisers (kirses), d'étreintes (hugs) ou de pelotonnage (cuddling). Une seule échelle en 
k n  avec L'affection parentale a B d  repérée par ces auteurs, soit ce& de Hollender 
(1973; voir Barber et Thomas, 1986). Cette échelle mesure les composantes suivantes 
de I'aection parentde: le baiser, i'étreinte, le contact avec la main, le contact avec le 
dos ou les epaules de l'enfant, i'enfant prise ou pris dans les bras, L'enfant assise ou 
assis sur soi, le contact ludique et taquin avec L'enfant et le bordage de l'enfant daas 
son lit. Tous ces gestes seraient des manifestations d'a6ection entre le parent et son 
enfant et pourraient être inclus dans les categories "caressesn et "autres 
comportements af%ectueuxn de Tracy et Ainsworth (198 1). 

Dans cette &me &heile, on fait la precision suivante quant au geste de 
prendre l'enfant dans ses bras: parfois le geste est posé pour la sécurite de L'enfant et 
d'autres fois, il est posé pour l'amusement de L'enfant, Tantdt pour protéger, tant& 
pour amuser... Ce même geste avec des motivations MiSrentes représente dans les 
deux cas de l'section parentale. L'affection pourrait-elle englober la protection et 
I'amusement de l'enfant, voire la stimulation, le réconfort, l'amour global ou d'autres 
motivations? Est-ce que le geste doit toujours &tre gen6reux ou donnant, tel que dans 
les deux explications offertes en lien avec le geste de prendre l'enfant dans ses bras? 

Ou peut4 être réciproque ou même egoEste, tel prendre l'enfant dans ses bras pour 



offrir et recevoir de la chaleur humaine, ou même pour combler un besoin personnel 
immédiat ou géneral de contact humain et de réconfort? Les motivations derrière 
l'affection parentale sembleraient pouvoir être variees. tout comme les descriptions 
que I'on en fait. 

Tout comme Rohner (1986), Pirot et Schubert (1977) apportent une 
précision il la description de l'section parentale. L'section parentale se composerait 
non seulement de comportements physiques déjil 6noncb. mais aussi de 
comportements verbaux. Ii s'agit de verbaüsations affectueuses comme I't5loge. le 
compliment ou les propos gentils exprimés à l'enfant ou il son sujet On pourrait donc 
penser aux mots doux, aux surnoms affectueux. la causerie, aux chansons, aux &kits 
de rire, aux encouragements, aux compliments, aux taquineries verbales et aux 
felicitations que I'on peut faHe ii l'enfant comme verbalisations affectueuses. 

Twardosz, Bo tkin. Cunningham, Weddle, Sollie et Shreve ( 1987) ajoutent 
aux comportements dTaf3ection physique et verbale decrits jusqu'ii présent ce qu'ils 
appelient 1' afXection "faciale". Ce type d'affection serait composé de toute expression 
du visage, par les yeux, la bouche, les sourcils, le front, etc. adressée il l'enfant- Le 
contact visuel chaleureux, le sourire, Le regard soutenu et le clin d'œil seraient des 

exemples dTafTection faciale distincte de l'affection physique. comme la caresse. et 
distincte de l'affection verbale, comme le surnom affectueux 

Roedeiï et SIaby (1977) préfèrent catégoriser les manifestations d'affection et 
les comportements affectueux en "interactions distales" et en "interactions 
proximales". Selon eux, i'affection distaie comporte le sourire, la causerie, la chanson 
et le jeu, tandis que l'affection proximale englobe Le transport dans les bras, le berçage, 
les caresses et le tapotage. On peut interpréter que cette distinction se situe 
principalement au niveau de la distance ou de la proXimit6 physique entre le parent et 
l'enfant, Dans le cas des interactions distales, la dyade ne serait pas nécessairement en 
contact physique malgré des agirs observables, et dans le cas des interactions 
prolrimales, la dyade serait clairement en contact physique: le parent et L'enfant se 
toucheraient et seraient proches l'un de l'autre. 



Dans son etude sur les perceptions de parents quaat leurs compétences. 
Pehrson (1990) identifie la categorie de Samour, de l'affection et de la tendresse de 
son questionnaire elatmré à partir des ecrits comme suit: 3 donne beaucoup de soins 
et d'attention mon enfant". On peut donc interpréter une autre dimension il 
l'afEection parentale. Il ne s'agirait pas seulement de manifestations physiques. 
verbales ou faciaies chaieureuses à l'bgard de l'enfant ou &me de manifestations 
distales et proxrmales. mais aussi de comportements saignants et attentifs envers elle 
ou lui Oa peut penser, par exemple, au changement d e  couches, ii L'alimentationT 
l'administration de médicaments. au temps accordé ou la sweilIance de l'enfant. 
Ceci 6largit encore la description donnée a l'affection parentale et nous amhe vers 
une dimension de responsabilité envers l'enfant et de rôle de pourvoyeur il son egard. 

Dans la grille d'observation des pratiques educatives des parents d6veloppée 
par Terrisse, Pithon et Gallant (1995). il est question de "sentiments positifs exprimés 

l'enfantw. comme l'amour et l'atrection et ce, de façon verbale et non-verbale. On 
peut interpréter ici que I'aEection parentale est observée, selon ces auteurs, par des 
gestes effectues ii regard de l'enfant qui traduisent vraisemblablement des sentiments 
ou des motivations. L'affection parentale pourrait être u n  comportement qui trahit des 
sentiments, ou mieux encore, un sentiment exprimé par un comportement... Par 
contre, comme nous le rapportent Massé (1991) et Trudelle (1990. 199 1). les gestes 

peuvent parfois être en contradiction avec les sentiments et vice-versa. Par exemple, 
on ne peut ecarter la possibilité qu'une mere ressente des sentiments positifs h 1'6gard 
de son nIs, mais qu'eile ne les lui exprime pas physiquement. De meme, une mère 
pourrait effectuer un geste anectueux comme embrasser son enfant, mais le faire 
plutdt machinalement par routine ou pour impressionner des intervenants, sans pour 
autant ressentir au moment-meme les sentiments positifs que l'on pourrait lui 

interpréter. Le sentiment derrière le geste serait donc difficile saisir. 

Pour Stocker (1993). PaEection parentale est encore plus large et n'inclut pas 
seulement les notions de soins ou d'attention envers L'enfant, mais elle englobe aussi le 
soutien, l'acceptation, le devouement, l'implication, la sensibilité, la chaleur et même le 
partage dans les decisions et la discipline imposée ii L7enfant. Roberts et Bengston 
(1993), leur tour, decrivent l'affection parentale comme l'acceptation positive de 
l'enfant, la proximité atfective ressentie B son egard, la compréhension et l'empathie 



eprouvées, l'harmonie g6nérée et la solidarit6 relationnelle pourvue. Ces deux 
demières descriptions de l'affection parentale introduisent une importante dimension 
afkctive et émotive ressentie par le parent et vraisemblablement perçue par l'entant en 
k n  avec I'afTection parentale. De cette façon, l'af5ection parentale serait loin d'être 
seulement les gestes ou les manifestations chaleureuses d'un parent envers son enfant. 
EUe serait i'amour. le sentiment et i'6motion eprouv&s li regard de i'enfant ainsi que 
I'expression de ces affects par rentremise de comportements ckdeureux, attentifs, 
responsables. disciplinaires et saignants. tel qu'enuew plus t8t. C'est d'ailleurs dans 
ce sens que Dix (1991) semble traiter de I'afZection parentaie. c'est-&-dire comme 
d'une emotion plut& que d'un comportement. comme le font Bell et aL (1996. p. 7) 
en invoquant de a[...] ressentir g&&alement de i'afEection pour L'enfant [...]>B. 

Ainsi les descriptions et les dehitions de I'afTection parentale repérées au 
sein des bits sont variées, tel que présente au Tableau 4. Il s'agit parfois d'un 
comportement, parfois d'un sentiment et parfois d'une combinaison des deux. Nous 
reprochons toutefois B L'ensemble de ces auteurs de ne pas avoir explique l'origine de 
leurs definitions. Comment en sont-& venus il d&nir l'affection parentde d'une façon 
ou d'une autre? S 'agit-il d'opinions. d'observations. de consensus entre chercheurs ou 
&me. id&kment, de consultations auprès de parents? Nous spéculons qu'au mieux, 
des chercheures et chercheurs. eux-memes parents peu t-&re. ont denni certains 
aspects de Paf5ection parentaie. Mais lorsqu'ü s'agissait d'btudes en milieu socio- 
&onorniquement faible, comme dans la majeure partie de ces recherches, les 
d6Einitions des chercheures et chercheurs &aient-elles adaptees au adieu? Devaient- 
elles l'etre? Quelle serait la juste definition de l'affection parentale? DoiteUe &tre 
propre B un milieu socioéconomique? Nous constatons de m&ne que peu d'auteurs 
ont préci& leur definition de I'afZection parentale en fonction de I'gge des enfants ou 
du sexe des parents Pourtant, comme nous le verrons plus loin, ces facteurs peuvent 
apporter des m o ~ a t i o n s  dans les comportements et attitudes af%ectueuses. E s t 4  
même approprié de definir I'afTection parentaie de façon g&eraie? 



Tableau 4 
Une recension des descriptions et des d&hitions repérées en k n  avec 

I'affection parentale 

Auteurs 1 Description ou d&%irion 

1 Acker et aL (1973) 

Bell et aL (1996) 
Dù 61991) 

1 Hollender (1973; voir Barber et Thomas. 
1986) 

Mousseau et Moreau (1976) 

Pehrson ( 1 990) 

Pirot et Schubert (1977) 

Roberts et Bengston (1993) 

Stocker (1993) 9 
1 Tracy et Ainsworth (198 1) 

Twardosz et al, (1987) 

- - - principai&mt des &reintes et des baisers 
donnés aux enfants par leurs parents 

- sentiment rasenti à l'égard de l'enfant 
- émotim ressentie B L'égard de l ' enht  
- anachement, amitié, tendresse 
- série de manifestaticms observaMes chez le 

parent à l'egard de L ' e n h  t 

- présence et compœfement du parent 
indispensables il l'épanouissetnent de 

& i'enfaat 
- ensemble de comportements c&ieureux 

aBTective ressentie B soa égard, 
compréhension et empathie éprouvées, 
harmmie générée, solidarité relatioanelle 
pourvue 

- interactions distales et proximsfes 
chaleureuses entre parent ef enfant 

- expressim physique comme le baiser, 
l'&relate et la caresse et expression verbaie 
canme I'eioge, le compliment ou les pmpos 
gentils 

- soias, attention, soutiea, aaqtatioa, 
dévouement, implicatioo, sensibilité, 
chaleur, partage dans les deasions, amme 
par la discipline 

- sentiments positifs exprimés B L'enEdnt 

compclrtements affectueux 
- ensemble & canporcements physiques, 

verbaux et "taciaux" L'égard de l'&t 



2. L'IMPORTANCE GÉNÉRALE DE L'AFFECTION PARENTALE 

Dans le rapport intituié Un Québec fou de ses enfmts (MSSS, 199 1. p. 18). 

on stipule que les enfants ont besoin, entre autres choses, de parents affectueux dans 
leur développement: 

Pour etabiir des liens forts, durables et significatifs, pour acquerir le 
sentiment qu'ils sont compétents, capables de réussir, qu'ils meritent 
d'être airnés, et pour se préparer ii fonctionner de façon autonome et 
a occuper dignement des rôles au sein de leur environnement social 
(rôles de fille ou de fils aimant, de pair respectueux des autres, de 
conjoint coopératif et pacinque. de parent attentif auprès de ses 
enfants). les enfants et les jeunes ont donc besoin: 
- de parents attentifs, disponibles, affectueux et responsables. 
- d'educateurs sensibles, impliqués et responsables, 
- [etc.]. 

Bref, les enfants ont besoin de senti. ieur valeur et leur importance afin de 

pouvoir développer une confiance en soi et une autonomie. «Sans cette conviction 
solide et durable de leur compétence. les enfants et les jeunes sont amends ii douter 
d'eux-mêmes, a se retrancher, abandonner, a se marginaüser et B renoncer 
l'autonomie* (MSSS, 1991, p. 18). Les enfants ressentent ieur valeur et leur 
importance en partie par l'entremise de l'afl'ection reçue de leurs parents. 

DéjB en 1947, ie psychologue Rowland (voir Rowland L. junior, 1989) 
prônait l'importance de donner de l'affection aux enfants par l'entremise d'une série 
de 28 depliants destinés aux nouveaux parents. Pionnier en prevention, l'auteur decnt 
les attitudes et les pratiques des parents favorables ik la sant6 mentale et au bon 

developpement global chez L'enfant. Tout au long de ses descriptions. Le Dr. Rowland 
souligne l'importance de la famille affectueuse et de I'exemple dom6 par les parents a 
leurs enfants. dans un but ultime de créer une sociéte compétente et robuste 
emotivement. D'ailieurs, l'apport d'affection parentale renforce le sentiment de 
compétence parentale (Pehrson, 1990) et constitue un moment heureux dans la vie 

d'un parent quand Senfant rdagit atrectueusement envers lui ii son tour (Bouchard et 
Carignan, 199 1). Dix (199 1) aussi souligne dans sa recension d'ecrits que la chaleur et 
i'affection parentale sont des précurseurs incontestables au ddveloppement favorable 
de l'enfant Duclos et Laporte (1992. p. 249), eux, traitent de l'importance de 
î'afEection parentale comme suit: 



Les facteurs qui encouragent le développement de l'enfant sont 
nombreux. Les plus importants sont sans contredit l'amour et 
I'affection inconditionnels f...] Les parents doivent developper une 
relation chaleureuse avec l'enfant et lui fournir de multiples 
stimulations sensmieIles: lui parler souvent, lui chanter des chansons 
[...] le bercer, le caresser, etc. 

Le theme de l'affection parentale est donc présent en matière de prévention et 
d'ingrédient essentiel au bon dtheloppement de i'enfant. Nous remarquons que les 
ecrits recensés sur i'a&xtion parentale en traitent essentiellement par le biais de trois 
@mes de recherches, tel que p e n t é  au Tableau 5: par le biais de la théorie de 
l'attachement, par le biais du modele des pratiques parentales selon deux axes et par le 
biais de certains aspects spécifiques du dt5veloppement de l'enfant. 

Tableau 5 
Les themes de recherche principaux auxquels l'section parentale se trouve liée 

1 Theorie de L'attachement I - ïaEection parentale fait partie des comportements 
parentaux favorisant rattachement &cure chez 

Modeie des pratiques 

no tarnment: développement physique, développement du 
crwcept de soi, stabilité hotive, estime de soi, 
campetence soaale, adolescence stable, vie d'adulte noa- 
dépressif, développement langagier a réussite scolaire, 

l'enfant 
- L'affection parentale est une composante de l'axe 

parentales selon deux axes 
Développement de l'enfant 

2.1 La théorie de l'attachement 

"chaleur humaine et soutien il l'enfacit" 
- l'afTection parentale contribue ik plusieurs aspects 

spécifiques du dt5veloppement de l'enfant. 

Le concept de I'afXection parentale se voit 1 .  tout d'abord la theorie de 

L'attachement Cette théorie, comme nous le rapportent Be- et Isabelia (1988). 

Bretherton (1991). Holmes (1993) et Rutter (1995) en est une qui est pertinente dans 



plusieurs domaines, qui continue à être approfondie et developpée et qui est largement 
endo&. L'attachement caractérise la relation entre deux individus: typiquement 
entre le nounisson et sa m&e. C'est un lien emotiomel entre ces deux personnes 
(Fontaine, 1992). Les comportements d'attachement comprennent gedralernent des 

agirs qui permettent un rapprochement physique ou autre (Ainsworth. Bell et Stayton. 
1991) et qui sont fondés biologiquement (Ainsworth, 1991). Nous voyons dans les 

propos qui suivent que l'affection parentaie est une composante de l'attachement à ne 
pas dgliger. 

Selon Main (1990)' c'est Darwin (1872) qui marque le d&ut de la littérature 
repérée sur l'affection parentale. Deja en 1872. il stipulait que le toucher est le 

véhicule par lequel une mère exprime son amour ii son enfant. Le toucher, dans sa 
description, se confond quelque peu avec l'affection parentale. Un siècle ap* 
Danvin. Bowlby (1969) developpe ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie de 

l'attachement de l'enfant envers sa mère. dans laquelle la proximitt? physique entre la 
mère et son enfant pendant les premiers mois de vie du nouveau-né est consid&ée 
d'importance primordiale. L'auteur explique que le contact physique et tactile avec la 
figure d'attachement est nécessaire pour qu'un enfant puisse se sentir en sécwït6 et 
explorer son environnement. Bowlby (1969) précise que le contact physique avec la 
figure d'attachement est le signal ultime &cessaire a l'enfant pour lui indiquer qu'elle 
ou il se trouve dans des circonstances dcurisantes et dcuttaires. Il appert donc que 
l'aftection et le contact physique reçus du parent le plus proche permettent l'enfant 
de se sentir en sécurite, de s'attacher puis d'explorer son milieu. 

En 1978, Ainsworth. Blehar. Waters et WaUs, inspirés de Bowlby' ont 
opérationnalisé la théorie de l'attachement par l'entremise de la "situation &rangen 
(Saange Situation). Cette mise en situation d'une dyade mereenfant en plusieurs 
etapes permet d'identifier le type d'attachement entre une rn&e et son enfant. Dans 
une salle de jeu laboratoire non connue par la dyade. on co&onte d'abord l'enfant il 

une etrangere. Ensuite on demande il la mi% de quitter la pièce et de laisser l'enfant 
seul avec L'&rangère. Edh, on laisse l'enfant complètement seul dans la salle de jeu. 
À partir des comportements de l'enfant dans cette situation etrange et surtout partir 
de ses réactions lorsque sa mi?= est retrouvée suite aux brefs Cpisodes de séparation, 
on detefinine trois types principaux d'attachement chez l'enfant envers sa mère: 



&cure, anxiewt-évitant ou anxieux-résistant. L'enfant sécure recherche le contact avec 
sa mere ap* la séparation et ne montre pas ou peu d'tvitement envers sa mère. 
L'enfant anxieux-évitant, au contraire, evite ciairement sa mere après la séparation et 
ne veut pas se faire réconforter par elie. Enfin, l'enfant anxieux-résistant est 
ambivalent, recherchant la fois le contact avec sa mere et &sistant sa présence. Les 
auteurs ont tgakment trouve que chaque type d'attachement chez l'enfant peut être 
associé ii un ensemble de comportements distinctifs chez la mère. Un quatrième type 
d'attachement est plus tard tgakment as%& & la theorie de l'attachement. soit le type 
"désorgWdésorientén (Main, 1990). 

En 1981. Tracy et Ainsworth ont poussé plus loin les ttudes longitudinales 
sur les dyades mère-nourrisson pour comprendre plus précisément l'effet, ou du moins 
les km, entre les comportements affectueux des meres et le type de relation 
d'attachement mere-nourrisson forme. Cette recherche est pro bablernent la plus 
importante quant au theme de i'affection parentale B lTint&ieur de la thdorie de 
l'attachement. Les chercheurs ont btudié 26 meres de classe moyenne & la maison avec 
leur nourrisson pendant la premiere m e  de vie du M W  en notant les comportements 
aectueux identifiés 4 heures il la fois 3 semaines d'intervalle. Aprés un an, 23 des 
26 dyades ont fait i'exercice de la "situation etrange ". Les chercheurs ont trouve. il 

i'issue de cet exercice, que 13 bébés etaient &cures. que 6 d'entre eux etaient 
anxieuxévitants et que 4 &aient anxieux-resistants. Les resultats démontrent, comme 
ceux des etudes de Ainsworth et al. (1978) ci-dessus et dTAtkinson (1996) et de 
Holmes (1993) plus loin, qu'en gdndral, les mères des nomisons dits dcures donnent 
davantage d'affection physique & leur enfant que les meres des autres enfants. De plus, 
ce seraient les d r e s  d'enfants anxieux-résistants, plut& que celles d'enfants anxieux- 
Cvitants. qui donneraient le moins d'affection & ieur enfant. Il est & noter que les 

résultats de 1'Ctude devoiient 6galement que les nourrissons d'attachement anxieux- 
Cvitant ont des mères qui leur donnent davantage de baisers. même si elles evitent ks 
etreintes et le contact physique proche, que les nourrissons demontrant un autre type 
d'attachement. La conclusion des auteurs veut donc que les meres de Mbés anxieux- 
tvitants aient un comportement affectueux different et peut-être moindre, mais 

existant, envers ieur enfant. 



L'btude de Cox et al. (1992) dernonue. en revanche, que plus les meres et les 

pères sont physiquement affectueux avec leur nourrisson de 3 mois. plus ce dernier fait 
preuve d'attachement &cure ii I'âge de 1 an. Beii et aL (1996, p. 7) pr&isent que 
mourrir. bueincire, bercer. maintenir un contact visuel pro longe et rechercher 
activement ces occasions d'interaction avec l'enfant sont des comportements 
favorables au developpement du Lien d'attachement». Ainsi, la chaleur et I'afKection 
des parents envers leur nomisson innuencent le type d'attachement que l'enfant 
developpe envers eux (Londervüle et Main* 1981; Mussen, Conger. Kagan et Huston. 
1990; Sroufe, 1983). 

QmeD et KIaus (1979) demontrent dans leur étude sur I'attachement de la 

mere (et non de l'enfant, cette fois). que le contact physique initial engendre de 
grandes probabilités que la mère manifeste de I'afKection physique et des 
comportements d'attachement envers son enfant. Dans leur recherche, les auteurs 
mettent en place un scénaxio qui favorise le contact physique m&e-enfant tout de suite 
après la naissance. Les chercheurs doment leur nouveau-ne nu ii 14 meres d'un 
groupe expérimental pendant une des trois heures suivant la naissance de l'enfant, et 
pendant cinq heures additionnelles chaque après-midi pendant les trois jours qui 
suivent sa naissance. Un groupe-contr6le de mères n'est pas mis en contact avec leur 
nourrisson nu pendant ce temps. Les rbsultats indiquent que Le contact physique 
observe plus tard entre la mère et son enfant est plus Mquent et que l'affection 
apportée est supérieure dans les dyades du groupe expérimental qui ont eu davantage 
de contact physique dans les heures suivant la naissance. K e ~ e n  et Klaus (1979) 

stipulent donc qu'a existe un lien entre le contact physique initial de la mère avec son 
nounison et la relation de proximite qu'elle réussit developper avec lui dans les 
premières heures de vie du nomisson. Il s'agit de ce que les auteurs nomment le 
"bondVlgn qui représente une forme d'attachement de la mere envers son enfant. Il 
existerait ainsi un lien entre le contact initial et l'affection ou les comportements 
d'attachement manifestés par la mère envers son enfant plus tard. 

Richards (1984) denonce en partie le concept du "bonding" de Kenneil et 
KIaus (1979) dans son etude h e  Myth of Bonding. Le plus grand reproche fait à 
KenneIl et Kiaus est que ces chercheurs supposent qu'une relation proche et 
aîTectueuse. voire d'attachement &cure, puisse se construire en quelques heures grâce 



au contact physique avec le nouveau-nt5 et que sans ce " M i n g "  durant la griode 
cruciale de sensibilité maternelle, les réflexes de "maternagen et d'affiection ne 
pourraient être developpés (Rutter, 1995; Airisworth, 1991). Peut-être que le contact 
physique contribue & une série d'tvenements qui font cheminer la relation vers un 
attachement sécure (Ainsworth. 1991). mais il ne s'agit pas de minimiser rattachement 
a une affaire de quelques heures qui découle uniquement du contact physique et qui 
autrement n'existe pas. Kenneil et Klaus se sont plus tard rallies B ces commentaires 
faù sur Leurs conclusions en evitant de minimiser le concept de L'attachement. 

Les résultats de Pdtude d' Anisfeld et al. (1990) semblent indiquer, bur 
tour. que le contact physique peut, en soi, contribuer l'apport dTa£Xection et avec le 
temps. au d&eloppement d'un attachement &cure. Dans leur etude. ANsfeld et aL 

incitent 23 inères de milieu économiquement faible il avoir un contact physique tôt 
avec leur enfimt, en espérant que le contact mhera au developpement d'un 
attachement sécure chez l'enfant. On O& des sacs de tissu pour porter le bébé sur 
soit un échantillon aatoire de meres ayant une attitude neutre envers ces sacs, 
formant ainsi le groupe expérimental de Mude. Un groupe-contrôie de 26 meres 
reçoit des sièges d'enfant de plastique. On encourage ensuite les deux groupes de 
meres de milieu defavorise utiliser i'itern qui leur a et6 do rd  pour porter leur enfant 
tous les jours. Des systiimes sont mis en place pour contrôler l'utilisation des objets. 
Les résultats devoilent que 83% des nourrissons dont les meres ont u W  les sacs en 
tissu demontrent un attachement &cure, contre! seulement 382 parmi les nowïsons 
des mères du groupecontrôle avec les s2ges de phtique. De plus. les meres du 

groupe expérimental sont observees comme etant plus affectueuses et chaleureuses 
avec leur enfant. 

Les decouvertes d' Anisfeld et aL (1990) indiquent l'effet preventif et positif 
du contact physique entre mkre et enfant au sein du developpement affectif et 
psychosocial de l'enfant et même un lien causai entre le contact physique accru. 
favorisé par les sacs en tissu, et l'attachement sécure observe subséquemment. Dans 
cette mesure. Main (1990) conclut au sujet de cette etude que i'on ne peut faire 
autrement qu'eue incité B explorer plus fond ce domaine très important de la relation 
de contact physique entre parent et enfant. Fontaine (1992, p. 8) decrit pour sa part: 



Si l'enfant vit une relation instable depourvue d'affection et de 
sensibilité maternelle. eiie ou il sera probablement un enfant insécure, 
anxieux, manifestant soit de l'evitement à sa mère soit une résistance 
à son réconfort. 

L'section parentale. par i'entremise de la theorie de l'attachement. est donc 
importante au bon developpement de i'enfant. 

2.2 Le modèle des pratiques parentales selon deux axes 

Le concept de l'affection parentale se rattache. dans un deuxième temps, au 
modèle des pratiques parentales selon deux axes. En effet. les r&ultats de l'etude 
classique de BaumMd (1967) suggerent quVid6alement. les parents doivent combiner 
des comportements positifs et chaleureux (un axe) avec des comportements fermes et 
encadrants (l'autre axe), mais pas contrôlants. envers Leurs enfants. C'est parmi ces 
comportements positifs et chakureux du premier axe que figure l'affection parentale. 
Le modele de Becker ( 1964). qui ressemble à celui de Baurn~d (1 967)' demontre. lui 

aussi Pimportance de la chaleur plut& que de PhostiIit6 et de l'autonomie plutôt que 
du contrôle dans Rducation des enfants. 

Dans un cadre semblable. le theme de I'afXection parentale s'inscrit dans les 
pratiques parentales decrites par Rollins et Thomas (1979). Selon eux, deux &men& 
principaux doivent figurer au sein des pratiques parentaies ideales. soit le soutien 
parental (comportements positif& et chaleur humaine) et le contrale (encadrement). 
Les auteurs définissent le soutien parental comme 6tant les encouragements. les 

f6Mtations. les mots doux et I'aEection physique que les parents peuvent apporter ou 
ofkir a Leurs enfants. C'est donc sur cet axe que Paffection parentale est située. JI 
s'agit de la chaleur, de l'section et de I'amour que les parents peuvent apporter à 

k m  enfants (Rohner, 1986). Peterson et Rollins (1987). à leur tour. définissent l'axe 
du soutien parentai comme comportant non seulement les manifestations citées par 
Rollins et Thomas (1979). mais aussi la chaleur aective, l'attention des parents et 
l'acceptation apportées il i'enfant. 

Barber et Thomas (1986) decrivent l'axe du soutien parental en invoquant le 
parent iddal qui contribue grandement au bon développement de son enfant en 



l'acceptant. en le félicitant. en L'encourageant. en l'aidant, en coopérant avec Lui en lui 

exprimant de Samour et en lui donnant de SafZection le plus Mquemment possible. Ce 
soutien parental, dont l'affection. c o n f i e  Senfant qu'elle ou il est accepte et 
apprécié par le parent. 

Becker (1964). selon ses deux axes représentes il la Figure 3. soutient qu'il 
existe essentieliernent quatre types de parents: "chaleureux-restrictïfk". "chaleureux- 
permissifs", "hostiles-restrictifsn et " hostiles- permissifs". Selon les résultats de sa 
recherche. les enfants dont Les parents sont chaleureux mais très sévères ou 
"restrictifsn seraient polis. propres. oôéissants et conformes. mais aussi "immatures". 
dependants et aveugEment soumis A i'autorité. Les enfants dont les parents sont 
chaleureux et ddmocratiques ou relativement "permiSsi£sn seraient compétents 
socialement, debrouillards et confiants. Les parents froids ou "hostües" de même que 
"restrictifs" seraient associds Zî des enfants qui manqueraient d'identite personnelle 
mais qui seraient relativement adequats erlou compétents. E&, les enfants de parents 
a ia fois "hostiles" et "permissifsn seraient délinquants et agressifs (Adams. Dyk et 
Bennion, 1990). 

Figure 3 
Les deux axes et Les types de strategies parentales selon Becker (1964) 
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LXtude de Oliver et aL (1993) utilise, elle aussi, un mod&le de pratiques 
parentaies dans lequel il existe essentiellement les deux m h e s  axes: celui de 
l'aEection ou de la chaleur humaine et celui du contrôle ou de l'autorité. La 
terminologie employée varie toutefois: Oliver et al. (1993) parlent des dimensions 
"acceptation-rejetn et nautonomietontrôlen. Pour eux, I'afTection s ' W t  dans la 
dimension de l'acceptation de ce modele qu'ils rapportent de Parker (1983). 
L'acceptation se manifeste, par exemple, par le parent qui dit souvent il son enfmt 
combien eiie ou il l'aime, 

Malgré des dinérences au niveau de la terminologie, i'ensemble de ces 
auteurs traitent de l'affection ou de la chaleur comme faisant partie d'un axe miportant 
de pratiques ou d'attitudes educatives. Trudeiïe (1991) rapporte qu'ü s'agit de savoir- 
faire des parents lorsque i'on parle de pratiques parentales et de savoir-être, lorsque 
Iton parie d'attitudes. Il existe. bien sûr, plusieurs autres theorks en lien avec les 
strategies et les styles parentaux, comme celies de Lautrey (1980). Prêteur et de 

Léonardis (1995). Schaefer (1959) et Verquerre (1990). LR nombre d'axes. le nombre 
de styles Cducatifs et les noms qui y sont accord& varient chez certains auteurs. R n'en 
reste pas moins que le modele des pratiques parentales ideales prône. comme la théorie 
de l'attachement decrite plus haut. que l'affection parentale est utile et nécessaire 
l'enfant et ii son developpement 

2.3 L'affection parentale et certains aspects spécifiques du développement 
de l'enfant 

Dans un troisième temps. le theme de l'affection parentale est discuté au sein 
de diverses recherches traitant d'aspects s@cinques du dCveloppement de l'enfant. 
Selon Gegas et Seff (1990). par exemple. I'aEection parentale est liée positivement 
aux dimensions suivantes du ddveloppement de l'enfant: estime de soi positive, 
contrale interne, comportement morai, performance acadt5mique et compétence 
sociale. D'autres recherches qui portent sur le developpement physique, le 

dt5veloppement du concept de soi, la stabfite ernotive, l'estime de soi, la compétence 
sociale, i'adolescence stable, la vie d'adulte non-depressif, le développement langagier 
et la réussite scolaire ainsi que sur la résistance en milieu socio-économiquement faible 



indiquenf dans les propos qui suivent, qu'il existe un lien significatif entre I'afTéction 
xçue des parents à l'enfance et le bien-être gt?nt?ral 

En effet. l'affection et le toucher chaleureux que L'on y associe contribuent 
d'abord au développement physique du nourrisson chez les humains (Ainsworth, 
1991; Feld. Hardig. Soliday. M o .  Gonzalez et Valdeon, 1994; Fontaine, 1992; 
Reite. 1990). tout comme c'est le cas chez de nombreux animaux. En effet. chez les 
singes. on démontre l'impact positif du contact physique et de la chaleur matemek 
dans le developpement physique et autre des nouveau-nés (Barnard et Brazelton? 
1990; Suorni, 1990). De plus, le contact physique et emotif pourvu par l'aflktion du 
parent permet au nourrisson humain de commencer distinguer sa personne de celle 

qui lui accorde ces attentions. C'est de cette façon, avance Rausch (1990)' que le 

nourrisson réussit a developper son concept de soi Weiss (1990) explique, plus 
précisément, que le nourrisson developpe une identite de soi par l'entremise du 
contact physique qui le rend conscient de son corps. de ses fonctions corporelles et de 
ce "qui est lui et de ce qui n'est pas lui". Reite (1990) ajoute que les km 
d'attachement dtkoulant du contact physique. habituellement avec la mi?% servent de 
fondation au développement normal et au fonctionnement inté@ des hauts primates, 
surtout lorsqu'il s'agit d'humains. 

Les contacts physiques sont de plus associés a des etats plaisants et une 
bonne sante physique chez les nourrissons. En effet, L'6tude de White et Labarba 
(1976) demontre que des nourrissons stimuiés tactilement et de façon M i q u e  
prennent davantage de lait en biberon et davantage de poids que des nomisons d'un 
groupe contrôle qui ne sont pas stimulés ni touchés. L'afZection, le toucher et le 

contact physique sont sans contredit d'importance dans le developpement 
physiologique et psychologique du nourrisson (Brown, Ripp, Martz et Waring. 1993; 
Rauscb, 1990). 

- L'affection contribue egalement a la stabilite Cmotive chez les enfants. Selon 
Gegas et Seff (1990). Richter et d (1990) et Stocker (1993). un manque d'afTection 
peut mener il une instabilité émotive et un manque de contrôle interne. David (1990) 
a conclu dans ses écrits, sans vouloir minimiser le rôle des differences individuelles 
profondes qui existent entre chaque enfant ni le rSle des circonstances dans lesquelles 



e k  ou ü se developpe. que le produit unal de la maturation aEective est en grande 
partie liée B I'afTection reçue des parents. 

Des etudes demontrent que l'affection reçue est aussi associée une 

meilleure estime de soi (Barber et Thomas. 1986) et un sentiment que les parents 
valorisent le "soin de l'enfant et ses actions (Barnes, Farrell et Win&, 1990). En effet, 
L'enfant qui l'on donne de L'affection reçoit k message qu'ek ou lui et ses gestes ont 
de la valeur et de l'importance (MSSS, 1991). Roberts et Bengston (1993) stipulent 
eux aussi que I'aEection reçue durant l'enfance est liée une estime de soi plus tievée 
à l'adolescence et au début du devenir adulte. Les auteurs pr&%ent toutefois, selon 
leurs résultats d'étude. que les conséquences psychologiques negatives du peu 
d'section reçue l'enfance peuvent être attenu6es par l'emploi chez certains adultes. 
et jusqu'B un certain point. par leur identite de conjoint ou de parent. Ces cléments de 
la vie adulte peuvent donc venir contrer les effets negatifk d'un manque d'aEection ii 
l'enfance. selon Roberts et Bengston (1993). Il n'en reste pas moins que l'Section 
reçue des parents favorise le developpement d'une estime de soi positive et donc 
qu'ek est utile et souhaitée dans le développement de la personne. 

A un autre niveau. ies ecrits stipulent que l'affection favorise le 

develo p pement de la compétence sociale chez L'enfant. Cette dimension affectueuse 
des relations parent-enfant serait essentielle il la socialisation positive de l'enfant 
(Ainsworth et ai., 1991; Barber et Thomas, 1986). Gegas et Seff (1990) invoquent le 
soutien parental qui comporte l'affection parentale comme étant l'une des variables les 

plus robustes dans la litt6ratw-e sur la socialisation. En effet. les interactions que vit un 
nourrisSun avec sa mère determinent en grande partie le type d'attachement qu'il 
developpe envers eUe. Mais plus encore, cet attachement influence la construction des 
mod&ks internes de fonctio~ement (inner workng models) decrits par Bowlby 
(1969). Ces modkles de fonctionnement sont la représentation interne que se fait 

L'enfant d'elle-&me ou de lui-meme et de son monde externe (Cassidy, 1990). C'est & 

partir de ces modi?les internes que l'enfant etablit ses relations futures. perçoit les 
évhements extemes. les interprète, prédit le futur et faû des plans (Bowlby. 1973). Le 
type d'attachement avec la figure d'attachement prédit le type d'attachement avec 
d'autres: c'est le prototype des relations la garderie. l'dcole et avec l'entourage 
immédiat (Fontaine, 1992). Une relation chaleureuse, sécurisante et d'entraide est 



donc reproduite avec d'autres plus tard dans la vie. L'enfant apprend des 

comportements chaleureux, affectueux et aidant et les reproduit dans son entourage 
(LaFrenière et Sroufe. 1985). De cette façon, I'enfant atteint une compétence sociale. 
un comportement social apprecié par les gens autour d'eile ou de lui, bref. une 
sociaüsation positive. C'est ainsi que la qualit6 de l'attachement et de la relation 
chaleureuse et aff"tueuse avec sa figure d'attachement de terminent l'adaptation 
psychosociaEe ultérieure de l'enfant (Fontaine. 1992; Ainsworth et aL. 1978; Bowlby. 
1973). 

Dans la m&me veine, 1 est indique que l'section contribue au devenir d'un 
enfant aimant. d'un pair respectueux. et Cventuellement d'un conjoint coopératif et 
d'un parent attentif: C e s t  avec eux (ses parents) que l'enfant tisse ses premiers iiens 
significatifs d'attachement. Ces iiens forment la base de sécurite necessaire 
l'btablissernent d'autres rapports affectifs et soc ÿiwt..» (MSSS. 1991. p. 19). Dix 
(199 1) et Stevens et al. ( 1994) rapportent, eux aussi, que l'enfant qui reçoit chaleur 
humaine et affection developpe habituellement une grande compétence sociale et une 
bonne adaptation sociale. Les Ctudes de Baumrind (1977)' de Maccoby et Martin 
(1983). de Radke-Yarrow et Zahn-Waxler (1984) et de Sroufe et Cooper (1988) 
soutiennent. eiles aussi, cet enonce. L'afEection reçue aujourd'hui prepare iî être 

compétent socialement demain Ainsi, l'affection est un ingrédient important dans le 
developpement de la compétence sociale chez l'enfant par l'entremise de l'attachement 
et des modèles internes. 

Dans b meme sens où l'affection contribue au developpement de la 
compétence sociale. cek-ci contribue Bgakment & une adolescence stable (Barber et 
Rollins. 1990; Gegas et Seff. 1990). Les résultats de l'étude de Adams. Jones. 
Schvaneveldt et Jenson (1982) demontrent qu'une relation parent-enfant chaleureuse 
et sympathique favorise le develo ppement d'habilet6s sociales d'empathie, d'aide et de 

sensibilité & l'adolescence. Une autre Ctude effectuee par Adams et al. (1990) indique 
que l'section reçue il Senfance est en effet associée aux adolescentes et adolescents 
qui sont 6valués comme dtant compétents socialement de même que matures. sensibles 
et emphatiques. Eisenberg-Berg et Mussen (1978) ont dTaiJleurs effectue une etude qui 
demontre que les adolescentes et les adolescents très sympathiques et stables ont eu 
des meres non-punitives. non-restrictives. Cgalitaires et affectueuses. 



L'affection reçue ou non I'enfance alfecte non seuiement la vie adolescente 
mais aussi la vie adulte. selon des etudes effectuées auprès d'adultes dt5pressifS. 
Richter et oL. (1990) et Roberts et Bengston (1993) stipulent qu'il existe bien des 

données qui demontrent que les expériences de L'enfance, et en particulier ceIles avec 
ies parents. créent des conditions essentielles pour le devebppement psychologique 
positif, et dans le cas contraire, créent des conditions pour le developpement de 

manifestations psychopathologiques plus tard dans la vie. Les recherches de ces 
auteurs demontrent que les adultes depressifs btudiés ont eu un père moins tolérant et 
moias stimulant, et une mère plus rejetante. moins toërante et moins aKecnieuse que 
leur contrepartie non-depressive. C'est d'ailleurs ainsi que des Ctudiantes et des 
Ctudiants universitaires dt5pressifk perçoivent les pratiques de leurs parents, selon 
L'etude de Oliver et uL (1993): leurs parents auraient Ctc? moins toiérants et moins 
aectueux qu'ils ne L'auraient souhaite. L'aEection parentaie reçue et perçue. parmi 
d'autres bldments, est donc associée au d&eloppernent Cmotif stabie et ii l'absence de 
dépression chez les adultes. m e n t  des auteurs. 

Le dt5veloppement langagier et la rtussite scolaire représentent d'autres 
aspects du developpement de l'enfant analysés en fonction de l'affection. Bates et al. 

(1985) alThent que les retards dans le developpement du langage peuvent &tre 
assoc& a un manque de contact physique et d'&ection apportes & l'enfant. Holmes 
(1993) laisse eggalement entrevoir cette association dans ses 6tudes. Des analyses 
rapport6es par Gegas et Seff (1990) et Mansciii et Rollins (1990) d6montrent que 
Paffection physique est liee positivement non seulement au langage mais aussi la 

dussite scolaire. D'ailleurs, Twardosz et aL (1987) affirment que les educatrices et 
Cducateurs en garderie se plaignent souvent de devoir d o ~ e r  de I'atféction aux 
enfants avant de pouvoir passer a renseignement. Ces auteurs suggerent qu'il est donc 
essentiel que le personnel en garderie sache donner de I'af5ection aux enfants. Ainsi, 
L'aEection reçue et l'apprentissage favorable sont reiiés. 

Par ailleurs, Anisfeld et aL (1990). le MSSS (1991) et Richter et uf. (1990) 

communiquent de façon g6n6rale que I'apport d'affection aux enfants en milieu socio- 
6conorniquement faible peut servir il protéger les enfants et il les rendre resistants ou 
résilients face aux stresseurs importants de leur milieu. Ii s'agit d'un facteur qui peut 



sauver ou préserver l'enfant contre d'autres eiéments nefastes de son entourage: 
ltafTection et tous ies &éments positifs de développement auxquels on l'associe 
peuvent servir "d'armuren a i'enfant devant les defis de la vie. On parle de résistance 
en milieu socio-éconotniquement faible ou de facteur de protection (Fortin et Bigras. 
1996). 

Ainsi, qu'il s'agisse de la theorie de l'attachement, du modèle des pratiques 
parentales ou de certains aspects spécifiques du d6veloppement, i' affection parentale 
est favorable et importante dans le bien-être et Le développement de l'enfant. Il serait 
toutefois possible que i'aEiection soit nefaste lorsque démesurée ou abusive ... Nous 
soulevons, par exemple. le cas de la "surdosen d'section dans ies propos qui suivent. 
dans un cadre plut& psychanalytique et non psychologique expérimental comme nous 
L'avons fait jusqu'à présent. 

En effet* dans un &rit tout il fait contraire A ceux cites jusqu'ii présent, 
Vacola (1988) expose le problème de la névrose au cours de l'enfance associée ik une 
surdose d'afkction Selon i'auteur, les parents soufient de leurs propres conflits non 
résolus: e k s  ou ils mettent leur enfant en charge de leurs probernes et es@rent que 
L'enfant adoucira leur sort. Ainsi, avance Vacola (1988)' même si certains enfants 
manquent possiblement d'affection. il y aurait ceux egakment qui en recevraient trop. 
Ces entuiu seraient affliges de nevroses associées awr exigences affectives trop 
poussées de leur parent, traduites par une surdose d'affection. Les parents 
pousseraient leurs enfants dans une direction qui ne conviendrait pas ik ces derniers. 
Cette imposition d'affection et il la limite. de contrNe, exercerait sur les enfants une 
force nuisible il la defense du Moi Vacola (1988) invoque Adler (1926) et les trois 
causes principales des troubles nt?vrotiques du developpement mis de Pavant par ce 
dernier: inf6riorité organique, manque de tendresse et gâterie exagerée. Vacoh 
sugg&re que l'excès de tendresse aussi pourrait nuire a l'enfant et qu'il devrait être 
ajoute aux trois eléments decnts par Adler. En effet, selon Vacola (1988). L'exces 
d'affection pousserait i'enfant a vouloir s'&happer, ce qui explique pourquoi l'6lément 
devrait faire partie des causes principales de nevrose. L'auteur parle de surprotection 
ou &me d'inquietude exagerée chez le parent qui Cventuellement rend l'enfant craintif 
lorsqu'l y a trop "d'a.Eectiont'. En fait. l'auteur classe cet exces d'section dans la 
categorie de "surprotection compensatoire" d'un modele de rejet. 



Ainsi selon nous, il ne s'agit donc pas d'section mais plut& de 
compensation exagérée, de contrôle, d'égocentrisme ou même de derangement chez 
les parents. Cette hypothèse de surdose d'affection nous appam mal i d e n e .  Nous 
soulignons d'autant plus que cet ta i t  de Vacola (1988) ne présente aucun protocole 
de recherche et très peu de réfhnces il des ttudes chiques ou d'autre nanire. Ainsi il 

nous est dinide d'evaluer l'origine et l'exactitude de ses propos. 

Dans l'ensemble. l'section parentale demeure un &&me, une attitude et un 
comportement positif a regard des enfants qui favorise leur d6veloppernent plusieurs 

P-• 

LES ANTÉCÉDENTS À L'AFFECTION PARENTALE ET LES 
FACTEURS D'INFLUENCE 

Les modeles écologiques indiquent que l'ensemble de l'environnement affecte 
la relation parent-enfant et le d&eloppernent de l'enfant (Bouchard, 198 1 ; 

Bronfenbremer. 1986; Fortin et Bigras, 1996). Dans la même veine. nous estimons 
que i'ensemble de i'enviro~ement pourrait affecter la pratique ou l'attitude 
afKectueuse des parents. En effet, le modele de la compétence parentale de BeWry 
(1984). présenté & la Figure 4, explique qu'une multitude d'tiéments peuvent 
influencer la compétence du parent Ainsi l'affection parentale. considerée comme 
composante de la compétence parentaie, pourrait. de la même façon, subir I'infhence 
de ces facteurs. 

Ce modele de Beisky (1984) suggkre qu'il existe trois domaines d'influence 
principaux dans le Comportement parental: 

1. Les ressources psychologiques du parent; 
2. Les caractéristiques de l'enfant; 
3. Les sources contextueiies de stress et de soutien, 



Figure 4 

h modèle de h compétence parentale de Beisky (1984) 

Le modèle présume que les sources contextueiles de stress ou de soutien 

peuvent affecter dhcîement ou indirectement le "parentage" en ayant d'abord un 
impact sur Mtat psychologique du parent. De plus. le modèle @dit que la 
personnalité du parent influence le soutien obtenu et le stress contextuel subi Ces 
derniers, B leur tour, aEectent le "parentage". En ordre d ' i m p o m  dom, les 
ressources psychologiques personnelles du parent seraient plus efncaces pour contrer 
les sources de stress contextuel que les ressources externes de soutiea; et les 
ress~urce~ extenies de soutien seraient, B leur tour, plus aidanîes que les 
caracteristiques de Senfant B le faire (Bekky* 1984). Il pourrait vraisemblablemnt ttre 



interprété que dans le même sens, rapport d'affection parentale serait principalement 
ifluend par les ressources psychologiques du parent. 

Ankfeld et aL (1990). BeWry et IsabeIla (1988). Gareau et Bouchard (1990). 

Petterson et Rollins (1987). Rohner (1986). Rutter (1995) et Sussman et Steinmetz 
(1987) ont egalement ttayé des ensembles de facteurs et d'antéddents qui peuvent 
influencer le rapport parent-enfht. Les facteurs decrits au Tableau 6 sont des 
exemples cités par ces auteurs qui, présudment. peuvent egdement influencer 
directement ou indirectement l'apport d'affection parentale. 

Tableau 6 
Les antecedents et tes facteurs pouvant influencer le rapport parent-enf't 

Auteurs 1 Ensemble des antecédents et 
I des facteurs cites 

Anisfeld et al. (1990) 
BeWry et Isabeila (1988) 
Gareau et Bouchard (1990) 
Petterson et Rollins (1987) 
Rohner (1986) 
Rutter (1 995) 
Sussrnan et Steinmetz (1987) 

- 

- sexe du puent 
- sexe de l'enfant 
- âge de l'en fan t 
- 3ge du parent 
- nombre d'enfants 
- rang de l'enfant 
- climat famihi 
- contextes de vie (confiits du couple, situation 

d'emploi du ou des parents, stress des 
parents, nombre de para ts vivant avec 
L'enht, situation socio-éccmomique de ia 
familIe, culture du milieu, isolement social. 
soutien) 

- politiques socio-éanomiques 
- culture et mgine ethnique 
- religiosité 
- enseignement reçu paf les profeSSi~~aels de 

Ia santé 
- enfance du parent 
- relation spécifique avec l'enfant 
- contaa initial parentafia 
- tempéramentdel'eafant 
- effet negatif & lamediatisatioa des cas 



Dans un premier temps, le sexe de l'enfant et celui du parent peuvent 
influencer rapport d'section selon Barber et Thomas (1986). Gareau et Bouchard 
(1990). Hamison-Speake et Willis (1995). Main (1990) et Pehrson (1990). Dans leur 
Ltude portant spéafïquement sur I'afTection parentale et son effet sur les enfants, 

Barber et Thomas (1986) ont demandé à 527 Ltudiantes et étudiants universitaires de 
remplir un questionnaire auto-évaluatif. Une analyse factorielle des résultats démontre 
qu'a existe 4 dimensions &parées en lien avec le soutien parental: le soutien g&~5raL 
l'afkction physique. la camaraderie et le contact soutenu. Selon les résultats, les pères 
d6montreraient une afFection physique et apporteraient un contact soutenu dBk?rents 
sebn le sexe de l'enfant. Ils favoriseraient leurs fiIles plut& que leurs garçons ii cet 
egard. L'apport d'affection physique des mères, pour sa part, serait pareil auprès des 
garçons comme des fiIles. Toutefois les meres et les pères montreraient davantage de 
camaraderie regard de l'enfant du même sexe qu'eux. L'estime de soi chez les 6l.k 

serait davantage affectée par le soutien géneral de la mère et par IT~ect ion physique 
du père. Chez Les garçons, l'estime de soi serait afFectee p~cipalement par la 

camaraderie avec la mere et le contact soutenu avec le père. De plus, le degré de 
"religiosit€!" du parent serait @&ment ~SSO& avec l'affection parentale domee. Plus 
Bs parents seraient religieux et pratiquants, plus ils seraient affectueux avec leurs 
enfants, selon les questionnaires auto4valuatifs remplis par ces derniers, devenus 
adultes (Barber et Thomas, 1986). 

L'etude de Tauber (1979) portant sur les interactions physiques et ludiques 
entre parents et enfants rapportent que, contrairement aux phs, les meres ne 
changent g6néralement pas beaucoup leur comportement selon le sexe de leur enfant. 
Toutefois les pères, lors du jeu du moins, encouragent leurs fils être actifs et 
physiques tandis qu'ils encouragent leurs nIles Zi fiire des jeux davantage sociaux et 
moins physiques. Harrison-Speake et Willis (1995) précisent d'aüleurs que, règle 
g6&rale. les pères jouent davantage avec les enfants et qu'a font davantage de jeux 
physiques avec eux. C'est leur façon d'exprimer de SafEection et de la chaleur aux 
enfants. 

Cette cnême étude de Hamison-Speake et Willis (1995) démontre. 
contrairement ceUe de Barber et Thomas (1986). que Les meres touchent davantage 
leurs nIles que lem garçons et qu'elies les aiiaitent plus longtemps et donc qu'elles 



modifient leur comportement selon le sexe de l'enfant La recherche decrit egalement 
que PaEection parentale varie selon l'âge de l'enfant. PIUS précisément, l'analyse 
démontre que b toucher affectueux diminue et que la distance physique des parents 
augmente avec rage de i'enfant. Les etudes de Gareau et Bouchard (1990) et de 
Sigelman et Adams (1990) aussi rapportent que l'âge de l'enfant influence le 

comportement parental et que i'affection physique est plus muente en bas 3ge. L'âge 

du parent, en iien avec sa maturite et son expérience de vie. peut egaiement avoir un 
impact sur les pratiques et attitudes parentales aectueuses, selon Beisky (1984). 
Gareau et Bouchard (1990) et Shapiro et Mangelsdorf (1994). Ii existerait une relation 
linéaire entre les pratiques pareniales positives et rage du parent. C'est dans cette 
m&me veine que Gareau et Bouchard (1990, p. 162) citent l'auteur suivant: «Fry 
(1985) rapporte que les mères plus jeunes sont plus distantes et passives, plus 
contrôlantes et restrictives». 

Le rang de I'enfant est. lui aussi, un facteur d'influence dam l'apport 
d'section parentale, comme nous le rapportent Gareau et Bouchard (1990) et Shields 

et Sparling (1993). Plus précisément, Gareau et Bouchard (1990) rapportent dans leur 
&de que les mi!res sont plus attentionnees avec le premier-nt? qu'avec les enfants 
subséquents. Shields et Sparling (1993). il leur tour, ont Btudié des pères qui jouaient 
avec leurs bébés de trois mois. Les pères qui s'en trouvaient ii leur premier enfant 
ttaient moins d6monstratifs et ~ectueux que ceux qui avaient dejjà l'expérience d'un 
autre enfmt. Ainsi. les premiers-n6s peuvent être désavantagés et recevoir moins 
d ' e t i o n  parentale. Stocker (1993) stipule, pour sa part. que ce n'est pas l'âge de 
l'enfant, mais plut& le rapport individuel et personnel entre l'enfant et le parent. qui 
infiuence l'apport d'affection parentale. 

Le nombre d'enfants peut egalement affecter l'apport d9aEection parentale, 
selon Pemrson et Rollins (1987). Shields et Sparling (1993) et Sussman et Steinmetz 
(1987). Les auteurs s'entendent pour dire que plus les enfants sont nombreux, moindre 
sont les chances que les parents aient le temps et la capacitt? d'être très aEectueux 
leur egard. 

Selon Barber et Rollins (1990), le climat familial agit, lui aussi, comme 
facteur d'influence sur I'anection. II serait important que SafFection soit un 



phénomène coumnt dans une famitle pour qu'ek existe entre un parent et son enfant 
en particulier. Des conditions de vie saos affection ou même des divorces ou des 
séparations peuvent faire en sorte que l'apport dTaEection parentale soit rare ou 
dinicile ii apporter (McKenry, Mce. Fme et Serovich, 1991). Tout comme le divorce 
ou la séparation, ainsi l'harmonie ou la dysharmonie dans le couple. la dïffïcult~ d'une 
recomposition famüiale. etc. sont egalement des facteurs affectant le bien-être des 

parents et leurs agirs avec ies enfants (Bigras. Dubeau et LaFre&re. 1 99 1 ; Ney et aL . 
1992). Du reste, Ainsworth, Beii. et- Stayton (1971) notent dans leur étude qu'une 
mère qui est troubIée par une situation quelconque peut rejeter son enfant dO ii 

l'anxiété, i'kritabilite et le ressentiment qu'elle Bprouve. même si la situation est 
souvent non reliée & i'enfant. Les situations familiates et personnelles peuvent donc 
influencer L'apport d'affection. 

Hanison-Speake et Willis (1995) nous rapportent les propos de Halberstadt 
(1985). de Leboyer (1976) et de Montagu, (1986) selon lesquels la culture ethnique 
Mue les attitudes et les pratiques en iien avec le toucher et l'affection En Inde. par 
exemple, les meres font réguiièrement des massages partout sur le corps il leurs 
enfants* contrairement ce que nous pouvons rencontrer en Amdrique du nord. Aux 
États-unis. il a et6 & d u e  que les Noirs ont davantage de contacts physiques 
chaleureux avec leurs enfants que les Blancs. En outre. Paquette et LaFreniere (1994) 

nous font voir, dans leur étude sur l'influence des cultures sur l'attachement et 
l'evaluation de l'attachement, que des difErences importantes peuvent exister quant 
la proXimit& la distance, le toucher. etc. entre parents et enfants selon leur culture 
ethnique. Super et Harkness (1986) en font de même lorsqu'ils examinent Le 
developpement affectif des enfants de dinikentes cultures. Ainsi, la culture influence 
l'apport d ' e t i o n  parentale. 

L'Bducation et les conseils reçus des medecins, des infirmihs et d'autres 
proftxsiomeis de la santé peuvent egdement avoir un impact sur ies attitudes et les 
pratiques des parents, dont celle de l'affection accordée aux erifants (Cowen, 
Weissberg et Lotyczewski, 1982; Kenneil et Klaus. 1979). En i'occurrence. la 

formation de chacun de ces professionnels est, eUe aussi, d'importance, comme 
l'attinnent ces auteurs. L'enseignement et les conseïk que les parents peuvent recevoir 



des intervenants en services de la sante peuvent donc avoir une Muence a ne pas 
négliger sur l'apport d'affiection par les parents. 

À un autre niveau. l'afTection parentale reçue ou non à Penfance infiuence elle 
aussi la compétence parentale. Dans une ttude de Main (1990), on rapporte que 
certains parents sont difficilement capables d'être affectueux envers leurs enfants. 

Dans une partie des cas. ces parents n'ont eux-mêmes pas reçu d'affection de leurs 
parents durant kur eiifance et m e n t  ne pas savoir en donner. Ceia ne leur vient pas 
nanirekment (Bretherton et al. 1989; Conseil des affaires sociales. 1990). Dans 
d'autres cas, ces parents ont étr5 abusés physiquement ou sexuekment et sont mal 

l'aise devant les contacts physiques. L'Ctude de Main (1990) précise que certains 
parents vont jusqu'k rehiser l'affection initiée par leurs propres enfants: ces parents 
ont vraisemblablement eu de mauvaises expériences avec le contact physique durant 
Leur enfance, suggere-t-elle. La compétence parentale fûture est donc aectée pax 
L'affection ou le contact physique reçu. ou meme subi, par Le parent durant son 
enfance. 

Après tout, disent Acker et al. ( 1  973). Cowen et a& (1 982), Pirot et Schubert 

(1977) et Twardosz et al. (1987), l'enfant apprend par imitation du parent et 
transporte ce bagage jusqu'a ce qu'elle-même ou lui-meme devienne parent (Acker et 

al.. 1973; Pirot et Schubert, 1977; Twardosz et al., 1987). Les enfants qui observent 
leurs parents étre îioids et sans &ection auront tendance. eux aussi l'être. Ceux qui 
ont vecu des traumatismes par rapport au toucher incestueux ou violent peuvent 
Bgalernent les reproduire aup& de leurs propres enfants. En revanche. Tauber (1979) 
decrit que l'enfant apprend ii être affectueuse ou aEecuieux aujourd'hui et demain 
selon sa propre expérience et selon ce qu'eile ou il vit avec ses parents. Les résultats 

statistiques de son ttude demontrent que les enfants et les adultes sectueux ont très 
souvent eux-mêmes eu un parent aEectueux. Le Conseü des aff" sociales (1990. p. 
17) confinne: 



Les parents constituent les premiers modeles d'identification pour 
l'erirant. Même si par la suite ses sources d'identification se 
diversinent, ces demiefs, conservent tout au long de leur vie une 
signification singuliere. A l'âge adulte, la perception qu'il a de lui- 
meme se d6nnit encore & partir des modeles parentaux. Présents ou 
absents, compétents ou incompétents, pauvres ou riches, c'est a ses 
parents et non des substituts temporaires ou occasionnels que 
l'enfant, i'adokent(e) puis l'adulte se ré& habituellement pour 
mener son existence et dvaluer sa propre compétence parentale. 

En plus de l'enfance du parent, iï y a aussi la relation spécifique du parent 
avec chacun de ses enfants qui influence l'apport d'affection parentale (Lawrence, 
Bennett et Markides. 1992). Stocker (1993) a etudié rajustement des enfants d'une 
même htrie et analysé les k n s  de chaque relation dyadique. Elle a constate qu'une 
mere peut avoir un comportement subtilement (ou clairement) différent avec chacun 
de ses enfants. Nous nous souviendrons d'ailleurs de l'étude de K e ~ e l l  et Klaus 
(1979) qui a demontré que des mères qui ont eu un contact physique proche tri% tôt 
dans leur relation avec leur nomison ont davantage de chance de se retrouver dans 
une relation affectueuse et de proXimit6 avec lu i  Or, les circonstances de depart 
peuvent varier d'un enfant ii Sautre. Les relations parent-enfant individuelles peuvent 
donc être dflerentes les unes des autres. D'autre part, le tempérament spécinque de 
Penfant, sa reaction et sa rétroaction l'egard du parent, sa r6ponse. sa disposition 
naturelle, son humeur. etc. peuvent eux aussi être des cléments qui influencent le 
rapport dyadique individuel d'une mere et de son enfant (Beisky. 1984; Belsky et 
ïsabek, 1988; Bouchard. 1981; Fortin et Bigras. 1996; Hetherington, 1988; ; 
McKenry et ai.. 1991; Sussman et Steinmetz, 1987; Verlaan et oL 1992). Ce sont 
d'autres facteurs qui varient avec chaque relation dyadique spécifique et qui peuvent 
innuencer l'apport d ' &ec tion parentale. 

Dans une autre perspective, deYoung (1988). Harrison-Speake et Willis 
(1995), Hyson, Whitehead et Prudhoe (1988) et Mazu et Pekor (1985) invoquent 
l'existence et la médiatisation d'abus sexuel et d'inceste qui inhibent de plus en plus le 
contact physique positif et L'aEection physique entre parents et enfants. Cette 
ddiatisation, en plus de réveler des aspects abusifs du toucher, inhiberait de plus en 
plus non seulement les educatrices et les professionnels de la sant6 et de la petite 
enfance & engager des contacts physiques, meme positifs, avec les enfants. mais aussi 
les parents eux-memes (Harrison-Speake et W ' i ,  1995). C'est ià un autre facteur 



d'influence dans l'apport d'section parentale. L'expérimentation de Hyson et aL 

(1988) a en effet demontré que les parents et les professionnels de ?a petite enfance 
exposés B une m5diatisation d'abus sexuel et d'inceste sont plus réticents face au 
contact physique affectueux et plus enclins a préconiser l'interaction verbale 
chaleureuse avec les enfants que d'autres adultes non-exposds a cette médiatkation. 
M&me si nous questionnons l'eEet a long terme de la m&hodologie employée par ces 
auteurs, il reste qu'a court terme, des adultes exposés par les chercheurs iî des 
publicités négatives sur le contact physique avec les enfants y deviennent plus 
réticents. Des tabous et des réalités negatives présenth aux parents et aux 
professionnels Les rendent hésitants et méme fermés au contact physique afFectueux 
avec les enfants... vraisemblablement de peur de ce qui pourrait être dit, et même de ce 
qui pourrait arriver. Field et al. (1994) et Mazur et Pekor (1985) invoquent la peur 
endente des educatrices et des dducateurs de toucher les enfants en garderie et même 
ceux en bas âge. Qui plus est, les enfants a qui l'on enseigne la prévention de l'abus 
sexuel auraient parfois de la dificulté ii distinguer les bons touchers des mauvais. selon 
deYoung (1988). ce qui inquiète egalement les adultes qui ont transiger avec des 
enfants ou m&me leurs enfants. Ainsi les adultes. parents ou non, se sentent beaucoup 
épiés et jugés par autrui, de m&me que par les enfants. Ceci peut les empêcher d'avoir 
un contact physique avec eux. Nous soulignons toutefois que les devis de recherche de 
ces dtudes ne permettent pas, a notre avis. d'identifier les vraies intentions ou actions 
des adultes questiomés. Ils nous montrent plutôt ce que ces adultes sont prêts il 
dtclarer ou avouer verbalement ou par &nt lorsque questiomés. 

Il s'agit donc iii d'un ensemble dTant&ctdents et de facteurs qu i  ont bté cités 
comme pouvant avoir une influence sur L'apport d'section parentale et sur la relation 
parent-enfant. il va sans dire que d'autres eléments des mod&les tcologiques de Belsky 
(1984) et de Bronfenbre~er (1986). comme la situation d'emploi du ou des parents, 
le stress des parents, le nombre de parents vivant avec l'enfant, l'isolement SOciaL le 
soutien, ranitude d'autres professionnels entourant les parents. les politiques socio- 
économiques, etc., peuvent vraisemblablement aussi avoir un impact sur la 
compétence parentale et l'apport d'afTection parentale. De plus, &me si nous avons 
présenté ces &ments d'influence un la fois, 1 reste qu'ils agissent vraisemblablement 
de concert sur i'attitude ou la pratique affectueuse des parents, l'instar du modele 
601ogique. et que tous ces Biéments sont interreliés. 



Nous notons, comme précedernment, que l'origine des definitions dTaf%ection 
parentale des auteurs n'est gt5neralement pas précisée. Seuls Tracy et Ainsworth 
(1981) semblent avoir décrit que leurs categories et d&nitions d'atliection parentale 
ont Bté &borées par accord inter-juges partir des notes d'observation prises au 
domide des sujets de recherche. Il n'est toutefois pas clair s'il s'agit d'accord inter- 
juges eu egard aux notes de terrain prises par une seule personne mais évaiu&s par 
plusieurs ou s'il s'agit d'accord inter-juges eu egard aux notes de terrains de plusieurs 
chercheures et chercheurs qui faisaient ressortir les mêmes catégories et dtfïnitions.. . 

De plus. nous remarquons que la rnajorite des recherches repérées en L n  
avec l'section parentale font valoir I'o bservation directe et l'administration de 

questionnaires pré-établis pour vérifier des hypothèses. En enet. dans une grande 
proportion des dtudes decrites, des dyades parentenfant sont mises en situation puis 
observées pour leurs comportements affectueux ou non-affectueux et ce, selon des 
grilles d'obsewation ou des echelles de comportement (par exemple: Acker et d. 
1973; Anisfeld et aL, 1990; Kenneii et Klaus, 1979; Pirot et Schubert, 1977; Tauber, 
1979; Tracy et Ainsworth, 1 98 1 ). L'autre m6thodoIogie employée requiert des sujets 
dTBtude qu 'ils remplissent des questionnaires fermes portant essentiellement sur le 

bien-être actuel en lien avec l'affection reçue ou non l'enfance ou encore sur les 
pratiques et les attitudes affectueuses (par exemple: Barber et Thomas, 1986; Cowen 
et aL. 1982; Oiiver et aL, 1993; Richter et al.,. 1990; Roberts et Bengston, 1993). En 
outre. les origines de plusieurs grilles d'obsewation. echeiles et questionnaires ne sont 
souvent pas decrites au sein de ces etudes. Par aiIleurs, nous notons que dans plusieurs 
cas. les sujets de recherche sont invités se deplacer vers des laboratoires de 

recherche ou des cliniques, c'est-à-dire vers des endroits hors du müieu naturel ou du 

contexte famüial des sujets. Nous estimons que ces approches pourraient faire en sorte 
que Le concept de l'afXection parentale ne soit pas compris ni saisi dans toute son 
intirnitr', sa complexité et sa profondeur. Nous consid&ons d'ailleurs qu'elles dduisent 
dans plusieurs cas les dt3hitions de l'affection des gestes et des manifestations 
facilement observables et communes en negligeant les formes et les dimensions peut- 
être plus complexes et subtiies d'aftection.. Ainsi en plus de ne pas bien c o m k  
l'origine des definitions et donc de ne pas &tre certaine de ce qui est mesuré ni tout 
faü pourquoi, il nous apparafb possible que des aspects fort interessants et importants 



de l'section nous &happent parce que les dtudes ont &té construites de façon 
possiblement en limiter les d&ouvertes. 

LA CULTURE DU MIUEU SOCIO-ÉCONOMLQUEMENT FAIBLE ET 
L'AFFECTION PARENTALE 

Un autre facteur d'infiuence important dans l'apport dTafXection parentale que 
nous n'avons que brièvement cite jusqu'a présent est celui du milieu socio- 
économique. Selon Harrison-Speake et Willis (1995). Sabatier et aL (1990). Super et 
Harkness (1991) et Temisse (1990). la classe sociale. et plus particuErement la 

cuiture de la classe sociale, ont un impact sur les pratiques et les attitudes parentales. 
Les habitudes de vie et les comportements individuels sont en effet fortement 
influencés par les facteurs socio-&onorniques et principalement, par la pauvrete 
(MSSS, 1992). Le milieu socio-économiquement faible a des caract~ristiques et une 
cuIture propres qui peuvent vraisemblablement avoir un impact significatif sur 1' ap pon 
d'aEéction parentale. C'est pourquoi il nous importe ici d'explorer les connaissances 
sur la culture en milieu socio-économiquement faible puis celles de I'affection 
parentaie en ce milieu. 

Ma& (1995) nous rappelle tout d'abord qu'il existe des "indices de 
pauvret&"' des "causes de pauvreW et des "conditions concrètes d'existence des 
pauvresn dont il faut être conscient. Les "indices de pauvretés" sont principaiement 
mesurés partir du revenu individuel ou fimdhl, de la situation professionnelle. du 

statut d'emploi et du niveau de scolarit6. Les "causes de pauvrett?" sont* par exemple. 
1' absence d'emploi rémunére, l'emploi sous-quaiif%, la sous-qualüication 
prof&omelle de I'individu et, au bout du compte. un manque d'argent disponible. 
Mais plus important encore, les "conditions concrètes d'existence des pauvres" sont 
l'insécurité du revenu. les mauvaises conditions de logement, la mobilité résidentielle. 
la vie dans un quartier pauvre en services, des antecédents faxdiaux de pauvrete. 
l'absence de conjoint stable. une faible estime de soi, l'isolement social, etc. Comme le 
rapportent Colin et aL (1992. p. 26): «Dans les pays industrialisés, la pauvreté ne se 
résume pas il l'absence de revenu. pas plus qu'a une scolarité inachevée ou un 
emploi  précaire^. Comme le stipule Gauthier (1987), 1 existe non seulement une fàce 
économique a la pauvreté, mais aussi des faces culturelles et sociales. Ainsi il importe 



de connaiCtre au moins les grandes lignes de la culture du milieu socio-économiquement 
faible avant d'entamer une recherche qui porte en partie sur elle. 

Robichaud et ai. (1994) ont exploré ce milieu en Bcoutant environ 80 

personnes parler de leur réalit& &'est la parole des personnes vivant en situation de 
pauvrete qui doit d'abord forcer notre attention, (Ibid., p. 15). Des témoignages, des 
récits de vie, des perceptions, des sentiments et des opinions de gens qui vivent 
quotidiennement dans la pauvret6 ont bté recueiIlis. Les th&mes qui ont Bmerges en 
k n  avec le vecu du milieu socio-économiquement faible sont variés et nombreux Les 
rudesses du quotidien (par exemple: se loger mal et fort prix, vivre dans la solitude, 
avoir faim, vivre dans la marginaiït6, vivre dans la violence, se voir a la fois oblige de 
travailler et rejete du marche du travail), L'effet devastateur des préjugés sociaux, être 
a ia merci du pouvoir des autres, I'hBgal rapport de forces et î'influence sur la sant6 
mentale (par exemple: l'humiliation, la d6valorisation de soi, la d&spérance, la 

depression, les idées suicidaires, ia révolte, h folie) ne sont que des exemples de la 

redite rapportee par les gens questionnés: 

La pauvreté impose des contraintes materielles importantes, c'est 
evident. Mais vivre dans la pauvrete, c'est aussi vivre les 
prhccupations qui se rattachent aux privations, c'est se percevoir 
travers ce que les autres nous communiquent, c'est vivre avec 
l'image que l'on a de soi.. (Robichaud et al., 1994, p. 18). 

Au sein même des milieux socio-économiquement faibles, il existe une 
multitude de sous-cultures représentatives de l'heterog&?ite du phenornene de la 

pauvreté (Dubuc. 1996). Robichaud et aL (1994) citent, par exemple, la sous- 

categorisation des "pauvres". des "très pauvres" et des "quasi pauvres". On retrouve 
des diffirences dans la pauvrete non seulement dans son intemite, mais aussi dans sa 

persistarice. On parle de pauvrett "transitoiren qui fait contraste avec ia pauvrete 
"contbue" ou &me "chronique" et que I'on peut rencontrer dans ces milieux. Dans le 
premier cas, 1 peut s'agir d'un arrêt temporaire de travail pour retourner aux etudes et 
dans le deuxième, d'une situation vecue depuis plusieurs g6nérations. La 
monoparentalité ou la séparation et le divorce peuvent dgaiement engendrer la 

pauvrete ou y être lies. On parle alors souvent de situation d'impuissance et de 

vuln&abilit& particulièrement en présence d'enfants. 



Trois cléments caracterisent de plus en plus les milieux socio- 
economiquement faibles, selon RD bichaud et al. ( 1994. p. 43): 

1. La féminisation de la pauvreté; 
2. Le rajeunissement constant des populations les plus vuinerables; 
3. Une vulnérabilité croissante des personnes vivant seules et des personnes qui 

travaillent. 

Toutefois il est bien difficile d'btablir dans quels cas la pauvreté est le résultat 
de caractéristiques préalables et dans quels autres cas ek en est la cause ou même Le 
jeu parallèle. Robichaud et  d (1994, p. 53) citent, par exemple que a[...] 

l'analphabétisme peut &tre B la fois cause et conséquence de la pauvrete: il en est de 
m&me de la dt?pression, qui peut ii la fois enclencher une dérive sociale menant 
directement B la pauvrete ou être le résultat douloureux d'une m e  &onornique 
intoiérabb. Ainsi, le milieu socio-économique présente une variabilite et des 

caracteristiques multiples dii5ciles isoler, il expliquer de fqon catisale héaire et 
corriger. Il existe des liens I I Id t idhn~io~efs  dans ce que Robichaud et al. (1994) 
nomment "le modele dcologique de la pauvret&"' ï i  s'agit d'un système complexe et 
interreiié de facteurs influents qui appelle des strategies de swie particdières chez les 
individus et que i'on ne peut jamais saisir fond (Gauthier, 1987). 

Ce que I'on peut comprendre toutefois. avancent Robichaud et oL (1994, p. 

57). c'est <<[ ...] que, sans la présence de conditions d'existence satisfaisantes. 
l'int@ite perso~ek.  la stabiIit6 bmotio~ek,  L'estime de soi, la possibilite de creer 
et de developper des relations s i g n . t e s .  la capacite d'exercer un contrôle sur son 
enviro~ement et d'assumer des responsabilités sont largement compromises». Les 
auteurs ajoutent que la sante mentale est souvent compromise en milieu de pauvrete: 
de nombreuses btudes ont pu confirmer qu'il existe un lien certain entre les deux. 

Certains ph6 nornhes et difEcultés en milieu socio-6conomiquement faible, 

ainsi que le vbcu et la culture du milieu qui ont vraisemblablement un impact sur la 
relation parent-enfant sont di5crits comme suit: 



Les parents de famüles pauvres vivent beaucoup p h  d'evenements 
négatif3 et stressants, sont plus souvent malades et sans cesse 
p r é o c c u ~  par leurs ciifncultés £înan&es. Ils sont plus isolés, ont 
moins de pouvoir mciai, se sentent plus à la merci de ddcisions 
arbiuaires. sont plus vuidrables devant la fnistration. Lls dprouvent 
plus 6-équemment des sentiments d6pressifS et se montrent 
davantage m6h t s  envers la société et ies semices (MSSS, 199 1. p. 
67). 

Les parents en milieu socio-économiquement faible sont donc souvent 
accabiés et isoiés, ce qui peut les rendre moins disponibles physiquement et 
psychologiquement aux enfants, de m&me que plus impatients leur ggard. Te- et 
Brynczka (1990, p. 467) rapportent que le statut socio-économiquement le plus faible 

correspond «[...] aux attitudes et pratiques bducatives les plus hadequates [[...lm parmi 
les parents. De nombreux éléments des dtudes de Kohn (1963). discutées par plusieurs 
auteurs dont Bouchard (1981). Luster, Rhoades et Haas (1989) et Verquerre (1990), 
indiquent que la culture du milieu sociodconomiquement faible engendre des attitudes 
et des pratiques parentaïes din&entes de celles connues dans les milieux plus aisés: 

Les parents des classes socio-&onorniques faibles (cols bleus) ont 
plus recours à la menace, i'i la punition physique, aux ordres 
irnpéatifh et concrets, B la désapprobation, que les parents de classes 
socio-économiques aisées (cois blancs). qui utilirent davantage le 
hnnement, le retrait momentad de l'amour parentale et la 
suggestion dans leurs pratiques [...] (MSSS, 1991, p. 8). 

Tout comme Dubuc (1996) et Sussman et Steinmetz (1987). Robichaud et al. 

(1994) rapportent que le miüeu pauvre fait etat d'une plus grande Mquence de 
comportements coercitifs. punit& ou disciplinaires et de moins de raisonnement et de 
négociation avec les enfants. Verquerre (1990) explique que les parents de milieu 

favorisé souhaitent que leurs enfants intériorisent les qualites nbcessaires il leur 
contr8le personnel alors que ceux de müieu socio-économiquement faible se hitent a 
désirer que lews enfants se conforment aux nonnes sociales et qu'ils ne soient pas 
dbrangeants. Bouchard (1981) soulève des Liens importants avec le milieu de travail: 
les parents de la classe o u d r e  sont souvent dans une situation où la dependance et la 
conformité ii la supervision patronale prevaut, tandis qu'au contraire, les cols blancs se 
voient encourag6s à l'auto-direction et B L'initiative dans leur travaiL Dans b &me 
sens, les parents de classe &onornique faible valorisent la conformit& la propreté, 



l'ordre et L'obéissance dans Pdducation des enfants. Les parents plus aisés. eux, 
vaiorisent plutôt la d6brouiiiardise, le sens de la decouverte et i'auto-contrôle. 

Toutefois, comme souieve par Robichaud et al. (1994), ï i  ne faut pas sous- 

estimer & quel point les meres de milieu socio-&onorniquement faibie sont 
préoccupées par le bien-être physique et mentai de leurs enfants de même que par leur 
d6veloppement. malgré des contextes de vie difficiles. Ii appert par contre que la 
pauvreté peut diminuer de façon generale l'enifacitt! et les capacités parentales. Elle 
peut exacerber l'influence d'un tempérament difhcile chez un enfaat ou même 
diminuer l'effet positif d'un tempérament facile, tout comme eile peut augmenter 
globalement la vuherabilite des individus en entraînant une chaîne complexe 
d'interactions (Ro bichaud et al., 1994). En somme, le d i e u  socio-&onorniquement 
faible duninuerait la capacité d'adopter un rBle de parent aidant et consistant: 

En fait, ces parents qui ont souvent connu eux-mêmes une enfance 
OB l'amour etait impossible, mal transmis, mal reçu, rendu 
inconsistant par les privations et les angoisses quotidiennes. vivent 
constamment dans l'angoisse d'être jugés incapables et de se faire 
retirer leurs enfants [...] Cette crainte Unpr&gne toutes leurs réactions 
et, souvent. les conduit paradoxalement il une séveritt! extrême 
envers leurs enfants. d'autant plus qu'ils pensent que c'est ce 
qu'attendent d'eux la sociéte et ses divers représentants (travai.Ueur 
social, psychologue, enseignant. professio~el de la santé. etc.) 
(Robichaud et al.. 1994. p. 108). 

Qui plus est, la pauvret6 serait associée une plus grande d6tresse 

psychologique des parents, ce qui en retour perturberait les relations avec Leurs 
enfants. Par exemple. une mère depressive et irritable ferait des demandes non 
raisonnables ii son enfant qui ne pourrait y répondre. Ceci inciterait en codquence la 
mère ii punir sévbment son enfant. 

Ce sont B des conditions, des caract6ristiques. des variabilitb ainsi que des 

vuinérabilités du milieu socio4conomiquement faible que nous estimons importantes il 
connaib avant d'entamer une recherche dans ce milieu, difErent du nôtre. Plusieurs 
auteurs. dont Dubuc (1996), Gauthier (1987) et Robichaud et al. (1994) prônent 
d'ailleurs que les intervenantes, intervenants, chercheures et chercheurs qui travaillent 
en lien avec ce m*eu devraient suivre des formations leur permettant de mieux saisir 



la pauvreté et les caractéristiques de ces milieux socio&onomiquement f a i i k .  C'est 
dans cet esprit que nous avons effectue des recherches d'information sur le sujet. 

Par ailleurs. nous n'avons pu repérer que peu d'6nides portant précisément 
sur i'affection parentale en miiieu socio-&onorniquement faible. Panni celles-ci figure 
Petude de Paquette et LaFrmière (1994. p. 23). dans laquelle les auteurs nous 
rapportent qu'aux États-unis et en Grande Bretagne, 

Les mères de conditions socfo4conomiquement faibles se 
comportent comme ceiles des classes moyennes eu dgard aux 
comportements proximaux (toucher, porter, etc.). mais se 
distinguent par la moindre frequence des comportements interactifs 
distaux (sourires, vocalisations, etc.) et des comportements 
contingents 

Ainsi certaines formes d'dection parentale sont moins fréquentes chez les 
meres de milieu sociolconomiquement faible, selon cette recherche. D'ailleurs. 
Mtude de Belsky et IsabeUa (1988) revèle que les incidences d'attachement sécure 
chez les enfants et de comportements relies. tels ceux d'affection physique, sont moins 
6kvées en milieu socio-&onomiquernent faible. Dans ces milieux, expliquent les 
auteurs. le niveau de stress eled est plus chronique qu'en milieu de classe moyenne et 
donc vraisemblablement plus nefaste il I'appon d'affection parentale. L'btude de Jones 
et Lenz (1986) auprès de pères souligne en outre que plus le niveau socio~conomique 
est bas, moins le parent engage des touchers aEectueux avec ses enfants. Ii se pourrait 
même que les parents de milieu socio-&onorniquement faible ne se préoccupent 
aucunement de Paffection parentale. Piché et al. (1994) ont en effet conclu que 
certains parents de miüeu socio-économiquement faible peuvent se soucier davantage 
de combler des besoins d'un autre ordre chez leurs enfants, comme de Ies nourrir, de 

les habiller ou de les loger. On peut donc imaginer que ces parents peuvent avoir des 

soucis et des probièmes fondamentaux et quotidiens qui les empêcheraient d'être 

aEectueux ou de prendre le temps de i'être. Dans la même veine, Robichaud et al. 
(1994, p. 108) stipuient que: 



Les conditions de vie materielles difficiles des parents, Les multiples 
probièmes auxquels ils font face pour ce qui est du revenu. du 
logement, du travail. de la fatigue, de l'angoisse. de i'insécuritk 
permanente font que les parents s'enervent et se contrôlent maL 
Cette tension constante laisse souvent peu de place a l'expression de 
la tendresse parentale et favorise au contraire le recours a des gestes 
vioients. 

Ces auteurs soukvent egalement que &me si parfois les enfants reçoivent 
des marques d'aection, de nombreux enfants ne ressentent que rarement la sécurité 

aective nécessaire B leur ddveloppement. 

Voilà donc des 616ments de la culture du milieu socio-&onorniquement faibie 
qui préparent il la recherche et qui peuvent aider ii comprendre la prédisposition des 
parents et ieur expérience de l'affection parentale. Nous signalons toutefois que ces 
extraits nous semblent tracer un portrait relativement sombre du milieu socio- 
économiquement faible et de I'afTection parentale que l'on peut y retrouver. Il serait 
shrnent interessant de questionner cette vision de la culture du milieu &O- 

&onorniquement faible comme source uniquement de pro blhnes.. . 

Nous avons vu que i'affection parentale peut être ddnnie et deaite sous 
dEi5rents angles: comme comportement. comme sentiment, ou comme combinaison 
ou variante des deux. Toutefois il n'a pas bté di5mont. que des parents eux-m&mes, 
ou des meres. plus précisément, dehniraient I'aEection parentale de la meme façon. .. 

Nous avons t?gaiement vu que I'afkction parentale peut &tre rattachee trois 
grands tbemes principaux de recherche dans Lesquels on traite de son importm~ dans 
le developpement de l'enfant: des recherches portant sur la théorie de l'attachement, 
des recherches se rapportant aux pratiques parentales selon deux axes et enfin, des 

recherches portant sur des aspects spécifiques du developpement de la personne. Mais 
nous ne connaissons pas l'importance que ies parents ou les meres attribuent elles- 
mêmes à l'affection parentale ... 



Enfin, nous avons w qu'il existe une iîtterature qui traite indirectement et 
parfois directement des facteurs qui peuvent influencer les pratiques ou attitudes 
parentales aectueuses ou non-affectueuses comme, peut-être. le milieu socio- 
6conomiquement faible dans lequel vivent les famiues. Toutefois nous pourrioos nous 
demander si ïes parents ou les mères-mêmes d'un tel décriraient des facteurs 
d'influence similaires pour expliquer leurs pratiques et attitudes affectueuses, ou même 
leur manque de pratiques et attitudes afliectueuses a Pegard de leurs enfan ts... Et les 
meres dessineraient-elles un portrait aussi sombre de leur réalité face L'afEection 
parentaie que celui rapporte par certains auteurs? 

6. LES QUESTIONS DE RECHERCHE 

En liant les connaissances decrites sur l'affection parentale avec la tendance B 
vouloir connaiW directement des parents du milieu socio-économiquement faible leur 
expérience quant des aspects précis de la parentalité et de la compétence parentale, 
nous proposons les questions de recherche suivantes. d'abord pr&ent&s puis 
expiiqu&s. 

Quek est l'exp&ience de mères de miüeu socio-économiquement faible quant iî 
l'affection parentale apportée! il leurs enfants? 

Des sousquestions v ie~en t  préciser cette question g6néraIe: 

Qu'est-ce que Sflection parentale apportée aux enfants selon des mères de milieu 
socio-économiquement faible? 
Quelle est la place de l'affection parentale dans le developpement des enfants selon 
des mères de miüeu socio-&onorniquement faible? 
QueUes sont les expériences. pratiques ou attitudes d'affection parentaie 
rapportées par des mères de milieu ~ociodconomiquement faible il I'égard de leurs 
enfrints? 
Quels sont les antécédents, les facteurs d'infiuence ou les conditions que des meres 
peuvent mettre de l'avant pour expliquer leurs propres expériences, pratiques ou 
attitudes par rapport & l'affection parentale? 

Dans la p r e e r e  question qui est notre question genérale "Queiie est 
I'exp&ieoce?", il s'agit de faire parler les mères au sujet de leur expérience globale de 

l'affection parentale apportée leurs enfants: exemples, opinions, v&u, sentiments. 
etc. 



À ia deuxième question qui représente, comme les autres. une sous-question il 
la première. nous souhaitons co~ai t re  plus précisément la signification de I'afTection 
parentale selon des meres de ce profil: "Qu'est-ce que c'est?" (d6hition). S'agit-l 
d'un comportement, d'une Cmotion. d'une relation, etc.? Comment les mères 
decrivent-elles et d&nissent-eks i'af%ec tion parentale? Que traduit l'atfection 
parentale? Les descriptions des écrits présentées plus tôt ont demontré que l'affection 
parentale peut avoir plusieurs significations. il s'agit ici de connaîî cek de meres de 
milieu socio4conomiquement f&le et d'apprendre comment I'alfection parentale peut 
&tre exprimée ou ressentie selon eks. 

A ia question 3, nous voulons explorer auprès des rnéres l'importance 
qu'elles accordent ou non il L'af5ection parentale. Les écrits prônent que de façon 
generale. I'anection parentale est n&ssaire et utile au bon developpement de I'enfant. 
mais: 'Qu'en pensent les meres?" (importance). 

À la quatrième question, il s'agit de s'informer de ce que les meres disent 
faire ou vivre. pour conniil̂ tre leurs expériences, pratiques et attitudes rapport&s en 
lien avec 1'aEection et ce. selon leur propre redite: "Qu'est-ce que les mères disent 
faire ou vivre?" (expériences, pratiques ou attitudes rappon&s). 

Enfin, a ia cinquieme question. nous souhaitons connaîî  des mères les 
&men& qu'elles peuvent mettre de l'avant pour expliquer leurs expériences, attitudes 
ou pratiques en lien avec l'section parentale: "Comment les meres expliquent-elles 
leurs expériences, pratiques ou attitudes?" (ant6c&dents et facteurs d' Muence). 

Nous souhaitons ainsi obtenir des dom& sur l'expérience globale de 
i'afkction parentale selon des meres, et plus particulierement, des dres  de milieu 
Socio-économiquement W k .  A un niveau plus d6taW. nous sollicitons des dorm% 
sur la definition de l'affection parentale, sur l'importance que les mères y accordent 
dans le developpement de l'enfant, sur les pratiques affectueuses rapportees et sur les 
explications données quant aux pratiques. Ces ~OM&S sont analysées et interprétées 
aûn d'obtenir une cornpdhension du milieu quant au thème et d'en faire emerger une 
théorisation sur l'expérience de l'affection parentale en milieu socioQconomiquement 



faibie. En d'autres termes. les réponses ii ces questions nous permettront d'atteindre 
les objectifk de cette recherche qui sont d'expliciter et de comprendre l'expérience de 
mères en milieu sociolconomiquement far'bie quant 2 l'affection parentale accordée 2 
leurs enfants et d'en develo pper une tht?orisation. 



CHAPITRE3 
La méthodologie 

Dans ce chapitre. nous présentons d'abord rapproche m&hodologique de la 
recherche il la lumière des objectifs et des questions de recherche proposés. Nous 
decrivons ensuite I'etude préliminaire effectuée sur ie terrain qui nous a aidée il 

préciser les détails m&hodologiques de la recherche et qui nous a lancée sur plusieurs 
pistes de decouverte. Par la suite, le type d'informatrices ou de participantes vis% 

ainsi que le mode de collecte de données retenu sont &y& et justifiés. Enfin, nous 
terminons le chapitre en soulevant des questions d'ordre ethique et en présentant la 
méthode d'analyse des données par th6orisation ancrée que nous empruntons. 

1. L'APPROCHE DE RECHERCHE 

Dans le but de concilier la m&hodologie de la recherche avec les objectifs 

établis, nous présentons d'abord le type de recherche quaihtive sékctiom6 pour les 
fk~s de cette etude. Nous spécifions par la suite en quoi 1 s'agit d'une recherche qui 
doit porter sur "i'expérience" des individus. 

1.1 Une d e r d i e  qualitative 

Afin d'atteindre les objectifs de cette btude. une recherche qualitative par 
théorisation ancrée est effectuée! ii partir d'entretiens semi-dirigés auprès de meres en 
milieu socio-économiquement faible ayant des enfants ggés de moins de SU ans. Ces 
choix methodo1ogisues sont decrits tout au long du pdsent chapitre. Le chou d'une 
recherche qiialitative se veut cohérent avec les M t &  de I'etude. soient d'expliciter 
et de comprendre L'expérience de I'aEection parentale du point de vue des 

participantes eIles-mêmes. puis de developper une theorisation en Lien avec cette 
expérience. La théorisation ancrée. decrite plus amplement la section 6. est une 
méthode d'analyse qualitative qui vise justement ii «[ ...] génerer inductivement une 
théorisation au sujet d'un phenornene culturei, social ou psychologique. en proddant 



ka conceptuabtion et la mise en relation progressives et valides de domees 
empiriques qualitatives» (Muchielli. 1996, p. 184). Nous voulons donc comprendre un 
phenornene humain il partir du temoignage de ceux qui le vivent. Il s'agit ici d'une 

theorisation de l'expérience des mères en matière d'affection parentale. 

Les études qualitatives dans les milieux et sur la famille et ses membres, en 
particulier, prennent beaucoup d'ampleur depuis quelques années (Boutin, 1990; 

Gilgun, Daly et Handel, 1992; Massé, 1991). La famiIle est un L u  distinct et spécialisé 
de la recherche et ses phhomknes sont complexes. subjectifk et privés. L'ttude de la 
famille se prête donc bien des methodes et des perspectives ajustées ii cette 
complexite et cette subjectivité comme I'on peut retrouver en recherche qualitative 
(Gügun et d, 1992). Daly (1992) decrit que les assises et les methodes de la 

recherche qualitative correspondent très bien aux caract&istiques des famüles comme 
groupe social distinct. La famille est privée. contient une conscience collective 
difficilement disponible aux non-membres. se compose de relations intimes ou liées par 
b sang, s'anime d'engagements pouvant deve N intenses. comprend des traditions et 
se compose d'un amalgame dTint6rêts. d'expériences et de qualités individuelles. 
L'approche qualitative permet d'avoir accès aux significations. aux interprétations et 
aux expériences subjectives de la famille et de ses membres. La tradition du verstehen 

de Weber (1947; voir Daly, 1992) en recherche qualitative permet de "comprendre", 
dans son sens large et de façon pure et authentique la famile et ses composantes. Avec 
la recherche qualitative, l'objectif n'est pas d'identifier tes tendances structurelles ni 

ddmographiques des familles' mais plut& les processus et les expériences des famüles 
et de ses membres individuels partir de ce qu'elles vivent. créent. discutent et 
rapportent. 

Les elérnents suivants caractérisent la recherche qualitative, selon MuchieIli 
(1996. p. 196-198). De plus, nous estimons qu'ils en justifient le choix au sein de la 
présente recherche et indiquent selon quelles assises elle doit &tre effectuée: 



k Cette recherche vise ik expliciter. il comprendre et ik dt?velopper une théorisation 
sur L'expérience de l'affection parentale rapportée par des meres. et non Zi 
expiiquer raflection parentaie ou la justifier par des rapports causaux ou 
statistiques; 

B. Il s'agit d'expliciter, de comprendre et de developper une theorisation de N o n  
assez large et ouverte sur l'expérience globale des mères eu egard 2 L'afEection 
parentale apportde ii Leurs enfants. pour approfondir notre connaissance du milieu 
et du thème et pour pouvoir s'en aümenter dans i'eùiboration de programmes 
futurs d'educatioo parentale; 

C. Une méthode qualitative de cueillette de ~OM&S. soit l'entretien semi-dirigé décrit 
plus loin. est utilisée afin de capter en profondeur i'expérience des meres et de ne 
pas limiter les decouvertes par des outils rigides; 

D. L'analyse des données sous forme de mots ou de verbatims des entretiens se fait 
par L'entremise d'une methode de theorisation ancrée qui emploie des mots. afin de 
rendre justice ii l'expérience des meres et ii ses nuances; 

E. La chercheure demeure l'outil m&hodologique principal de la recherche, elle a une 
Moence sur toutes Les etapes de la recherche et elle ajusre les étapes de celle-ci au 
besoin, dans le but de saisir la réaiitt! et l'expérience du milieu; 

F. La chercheure etablit un contact direct avec les participantes et garde une 
ouverture et une sensibilite constante ii leur point de vue pour comprendre le 
milieu et éviter de construire des connaissances hors milieu; 

G. Le design m&hodologique tel le guide d'entretien Bvolue tout au long de la 
recherche selon ce qui survient et ce qui est compris 

H. Les etapes de cueillette et d'analyse de dom& se chevauchent dans un processus 
iteratif afin de permettre une theorisation progressive et un retour dans le milieu 
pour approfondir la compréhension de l'expérience; 

1. Une théorisation sur I'expérience d'affection parentale est induite il partir des 
données et de l'analyse plutôt que deduite B partir d'hypothibes ou de 
préconceptions validées; 

J. Un récit rapportant la theorisation émergente de l'analyse conclut la recherche, 
plutôt qu'une dernonstration de résultats. 

1.2 Une h e r c h e  sur l'expérience 

Les objectifs de cette recherche qualitative sont d'expliciter et de comprendre 
"l'expérience" des meres quant ii l'atfection parentale et d'en développer une 
tMorisaîion. Que l'on parle des idtes, des conceptions. des valem, des croyances. des 
représentations sociales. des attitudes, du v&u, des comportements ou de la culture du 
mùieu. tous ces t5léments ensemble ont un impact sur les agirs des parents (Goodnow, 
1988; Massé. 1991; Miller, 1988; Zeanah et Barton, 1989). C'est pourquoi nous 
retenons dans cette recherche le terne "expériencen des meres au sens large et 
englobant du mot. Ii ne s'agit pas seulement des représentations sociales des mères ni 
de leurs comportements decrits en lien avec Paneetion parentale. Il ne s'agit pas 



seulement de leurs attitudes ou de ieur culture non plus. ïî s'agit plutôt de ce que 
Schrag (1 969). rapporte par Hopkins ( 1993). nomme leur "expérience", c'est-&-dire: 
i'unit6 de leur perspicacité et de leur action, de leur perception et de leur conception. 
de leur connaissance et de Leur Cvaluation. de leur theorie et de leur pratique. Il s'agit 
de L'expérience qui est Me tout autant au regard porte sur une situation comme 

ï'action au sein de cette même situation C'est l'expérience qui inclut dans son champ 
les actes perceptuels et l'anticipation des concepts. tout comme la connaissance et 
ï'évaluation des objets, des evdnements et des situations. 

C'est dans ce sens de l'expérience où l'individu rencontre de fqon 
dynamique ses environnements intérieur et ext&ieur en Lien avec le theme que cette 
recherche est conduite. «L'expérience n'est pas un fait objectif [...]B comme nous le 
précise Laing (1986. p. 11). Nous cherchons ii expliciter, comprendre et a 
developper une théorisation sur les perceptions. les pensées et les anticipations des 

mères regard de l'section parentale. au niveau de leurs connaissances et de ieur 
évaluation. sans qu'il ne s'agisse uniquement de leurs représentations theoriques ni 
seulement de leur pratique rapportée ou de l'épreuve vecue. mais plut& des deux et de 
tout ce qui pounait se situer au centre. comme i'aEect et b vecu ... (Dewey, 1960; 
Hopkins. 1993; Mandevüle, 1997). L'expérience fait reference tout ce qu'un 
individu peut percevoir et tout ce quoi il peut r6agir et ce, dans un contexte 
physique. social ou &me interieur. de dire Rohner (1986). L'expérience inclut toute 
l'histoire de h personne. B partir même de sa conception, ou du moins de sa naissance, 
jusqu'h aujourd'hui, ajoute cet auteur. 

Zeanah et Barton (1989) stipulent dans kur etude que l'observation et 
l'analyse des styles d'interaction et des comportements d'une dyade parent-enfant ne 
permettent pas en soi de capter ou de saisir la signification d'une interaction pour la 
dyade elle-même. L'expérknce et les représentations internes seraient d'une 
importance plus grande. À titre d'exemple, une mere peut disputer sa fille chaque fois 
que celle-ci commence B grimper sur des chaises ou des meubles afin de consemer son 
autorité auprès d'elle. selon son interprétation et son expérience intérieure. Des 
obse~atrices ou des observateurs. eux, surtout provenant d'une culture ciifErente. 
pourraient interpréter qu'il s'agit plut& d'une mère qui ne fait pas confiance aux 
habiletés de son enfant et qui est très protectrice. Ces dEi5rences dans i'interpn5tation 



et l'expérience des gestes peuvent avoir d'importantes implications dans I'intementioa 
On peut penser, par exemple. a une intervention axée sur le sens que L'intervenante ou 
L'intervenant donne aux gestes posés et observés comparée une intervention axée sur 
le sens ou L'expérience que la mere associe avec ses propres gestes et communique. 
LES deux interventions sont vraisemblablement différentes. 

Pour Zeanah et Barton (1989)' ü devient donc de plus en plus ciair que ce qui 
importe pour comprendre les interactions. ce n'est pas le comportement lui-même. 
mais plutôt i'expérience qui est communiquée et v&ue en lien avec le comportement 
par les mères eks-mêmes. C'est pourquoi il taut poser des questions aux mères et les 
f& parler de leur expérience. Les auteurs précisent qu'il s'agit de L'expérience de la 
relatioh du Comportement, du soi et de L'autre dans ces patrons d'interaction. Il faut 
faire expliciter et comprendre la signification affective et L'expérience de L'echange. Il 
faut se faire expliquer l'expérience subjective du parent quant ii son interaction avec 
L'eofant, peu importe l'interprétation que peuvent en faire des observatrices ou des 
observateurs, surtout d'un autre milieu et d'une autre culture. C'est l'expérience et sa 
signification pour le parent qui aectent i'expérience de l'enfant et son 
d&eloppement, concluent les auteurs, d'où i'importance de les cormi"Ire et de Les 
comprendre. C'est dans cette perspective que se deroule cette recherche. en traitant de 

L'expérience dans le sens h fois global (cognitif, Hectif, tknotif, relatiomei, v h ~ .  
contextuel, etc.) et intime (personnel "sous-culturel", réel, etc.) de celle-ci 

2. L'ÉTUDE PRÉL~MINAIRE SUR LE TERRAIN 

Une etude préliminaire sur le terrain a pu être effectuée en milieu socio- 
t5conomiquement faible sur une période d'un an (septembre 1995 a aoOt 1996) en k n  
avec le thème de PaEection parentaie. Ce travail nous a permis de commencer 
expliciter et 8 comprendre le phenornene et à préciser les eiéments de la recherche 
actuelle. dont celui de l'utilisation du concept de "l'expérience". L'btude d'exploration 
et de formation fut entreprise dans les deux contextes principaux suivants: 



Programme d'tducation parentale Parents-responsables sous la direction des 
professeurs Tochon et Tmdeile ( 1995- 1996) (subventionne? par le CQRS); 
Classe d'une enseignante de prématernelle une t?cole bgrnentaire de milieu socio- 
Cconomiquement faibie de Sherbrooke (printemps 1996). 

En effet. nous avons participé comme assistante de recherche et comme co- 
animatrice au Programme Parents-responsables dirige par Tochon et Trudelle (1995- 
1996) et subventionne par le CQRS. Ce programme en milieu socio-économiquement 
faiie amenait des groupes de parents ii echanger sur leurs réalités de parents partir 
de tMmes pré-séectiomés par eux. Cet echange leur permettait de solutionner 
certains de leurs probEmes comme de partager certaines de lem joies et de leurs 
peines en lien avec la parentalite. Nous avons participé directement CO-animer et a 
prendre des notes de terrain 33 de ces rencontres, panni une soixantaine de parents 
au total, au sein de six garderies jumelées et ce. sur une période de neuf mois. L'autre 
contexte principal dans iequel nous avons pu effectue notre dtude prélimuiaire sur le 
terrain est celui d'une ciasse de prématernelie 4 ans en milieu socio-économiquement 
fitt'ble. Nous avons CO-anime sur une période de 8 semaines cette classe d'une 
quinzaine d'enfants. 

Les composantes spécifiques suivantes de l'étude préliminaire sur le terrain 
ont Ctt? réahées directement en k n  avec l'affiection parentale et ont orient6 l'ensemble 

de la recherche, de la méthodologie et des &tapes proposées: 

Entretien d'une heure portant directement sur le thème de i'afTection parentale 
auprès d'un groupe de dix parents (9 mères et 1 père) en milieu &O- 
économiquement faible; 
Deux entretiens individuels (d'une durte d'environ 1 h 30 min. chacun) avec deux 
mères de milieu socio-économiquement faible ayant des enfants âgés de moins de 
six ans; 
M y s e  e n  profondeur et théorisation partielle d'un de ces entretiens individuels 
dans le contexte d'un cours de methode d'analyse qualitative; 
Obsewation de parents (environ 60 au total) en interaction avec Leurs enfants 
(environ 120 au total) au debut et ii la fin de 33 soirées de rencontres du projet 
Parents-responsables; 
Addendum (non-éproud) ii un questionaire administré auprès de quelques 30 
parents au debut puis il la fin de la série de rencontres du propt Parents- 
responsables et portant sur Les pratiques parentales affectueuses; 
Prise de notes (de terrain) sur b theme de PaEection parentale au cours de ces 33 
rencontres; 



7. Analyse des circonstances. des manifestations rapportées, des facteurs d'influence 
et des perceptions parentales entourant ce h&me il partir des notes de terrain (Le 
Sieur, 1996a); 

8. Definitions et importance de l'section parentale selon les &ri& juxtaposées il 
ceUes de parents interviewés en milieu socio-économiquement faible (Le Sieur. 
lW6b); 

9. Entretien avec un tducateur de garderie portant sur l'a.Eection apportée aux 
enfants et sur les dimensions tthiques qui y sont rattachées; 

10. Observation et interaction auprès de 13 enfants sur une période de 8 semaines de 
CO-animation de ptématemek; 

1 1. Prise de notes de terrain sur l'afEection au cours de la session de prématernelle; 
12. Observation et echange avec les parents des enfants de prématernek à domicile et 

à l'6coIe. 

L'ensemble du travail exploratoire effectue nous a permis de developper une 

expérience et une connaissance à plusieurs niveaux en Lien avec la recherche actuelle. 
Plus précisément' le travail nous a permis de mieux comprendre le milieu socio- 
économiquement faible par l'entremise de contacts avec des rn&es9 des pères. des 
enfants et des intervenants du milieu. Nous avons commencé à saisir le thème de 
PafTection parentale en théorie et en pratique. grâce ii nos contacts. nos observations 
et nos questionnements auprès de fardles. Nous avons pu constater que les parents 
sont intt?ressés ii discuter du theme de l'section parentale et nous avons pu prendre 
connaissance de la complexité. de l'intimit& des nuances, de la sensibilité, des 
dif£ïcultés et de la multitude d'éléments que i'on peut associer au thkme. Nous avons 
de même pu entrevoir que l'expérience de l'affection parentaie difftrait 
vraisemblablement chez Les meres et chez les pères. Nous avons ainsi developpé une 
compréhension des objectifs atteignables et rtalisabies quant au theme, de meme 
qu'une opinion critique des ou- de recherche adequats pour atteindre les objectifs. 
Nous avons pu mettre il i'essai 3 guides d'entretien portant sur I'afXection parentate et 
les adapter progressivement et soigneusement il notre etude. Nous avons acquis une 
expérience concrète il effectuer des entretiens semi-diriges sur le Mme. une 
connaissance des approches et des questions utiles pour l'explorer, ainsi qu'un sens 
critique et tthique quant à la méthodologie et & l'approche employer. Enfh  nous 
avons pu etablir des contacts utiles avec le müieu. 

Comme le recommandent P W  (1994) et Strauss et Corbin (1990). le travail., 
l'analyse et les entrevues effectués au cours de ce travail preliminaire sur le terrain 



sont d'aiReus repris par la chercheute pour corroborer et enrichir l'analyse des 

données de la recherche. Cette étape d'analyse posr-hoc est decrite au Chapitre 4. 

LES PARTICIPANTES À L'ÉTCTDE 

Les participantes 2 Mude, que nous nommons egalement nos informatrices, 
sont sékctionnées selon des critkres précis Btayés dans la présente section. Nous 
croyons que ces cri@res sont les plus propices nous fournir une information 
pertinente et int&esante dans le but de faire avancer Les connaissances sur 
I'expérience de I'aEection parentale. Le mode de recrutement et le nombre de 
participantes sont eggalernent ddcrits dans cette section. 

3.1 Les critères de sélection 

Il s'agit ici de clarifier les criteres de sélection et leur dtendue aiin d'identifier 
les meilleures informatrices possibles pour trouver réponses aux questions de 
recherche. Nous déterminons que les critkres suivants sont les plus appropriés: 

A. Milieu socio-économiquement faible; 
B. Meres; 
C. Dont l'aîné est lige de moins de six ans. 

En premier lieu, c'est le milieu sociolconomiquement faible qui est retenu 
pour des raisons d é . .  explicitées: ce milieu présente une culture particuIiere et 
regroupe une constellation de facteurs de risque lies aux inadaptations sociales chez 

les enfants. De plus, une compréhension plus grande du milieu permettrait de bonifier 
et de rentabiliser les importants efforts de prévention qui y sont deployés par 
L'entremise de programmes d'dducation parentale. La d6Wtion du miiieu socio- 
&onorniquement Wie que nous avons ddjh adoptée et decrite précbdemment se veut 
relativement ouverte et large. À l'instar de Massé (1995) et de Robichaud ef al. 
(1994). nous incluons tout d'abord dans nos critères de sékxtion des informatrices des 
"indices" de pauvrete comme le revenu individuel ou farnitial connu comme etant 
faible, la situation professionnelle, le statut d'emploi, le niveau de scolarité, etc. De 
plus. nous retenons egalement des "causes" de pauvreté, teks que l'absence d'emploi 



rémunéré, l'emploi sousqualifié. la sousqualification professionneiie de I'hdividu et, 
au bout du compte, le manque d'argent disponible m&me pour subvenir aux besoins 
essentiels pour sékctiomer nos participantes. Enfin, des "conditions concrètes 
d'existence" des pauvres (Massé, 1995) sont egalement retenues pour identifier des 
informairices tel que l'insécurite du revenu, de conditions mauvaises de logement. la 

mobilité résidentielle. la vie dans un quartier pauvre en services. des antecedents 
familiaux de pauvreté. l'absence de conjoint stable, i'isolement social, etc. Nous 
repérons donc des meres qui vivent un stress pécuniaire et qui ont de la diEcult6 a 
arriver a chaque mois. mais qui vivent aussi une panoplie de réalités associées au 
müieu socio-économiquement faible. Il s'agit parfois de meres qui sont bénéficiaires de 
l'aide sociale. de meres qui sont au chômage ou même de meres qui travaiIlent mais il 
un niveau de revenu qui ne leur permet pas de subvenir iâ tous leurs besoins ni tous 
ceux de leurs enfants. Ceci corrobore la réalite des donnt5es rapportees par Robichaud 
et al. (1994. p. 46): «[ ...] 56% des personnes pauvres sont actives sur le marche du 
travail mais ne parviennent pas il tirer de leur activitd un revenu suffisanb~. D'ailleurs. 
Colin et aL (1992. p. 24) rapportent que: 

[...] Les béneficiaires de l'aide sociale, les travailleurs au salaire 
minimum ou recevant les prestations d'assurance-chômage s'y 
rapportant, vivent bien en dessous du seuil de faible revenu et ont 
m h e  plus souvent un revenu iderieur au seuil de grande pauvrete. 

Certaines meres vivent leur pauvrete de façon chronique et d'autres ne 
comptent la vivre que de façon temporaire ou transitoire. Les caractt?ristiques et donc 
les cr i ths  du d i e u  socioéconorniquement faible sont relativement variés, vastes et 
englobants. Au fond. nous rejoignons une variéte de meres qui peuvent typiquement 
s'inscrire des programmes d'education parentale disponibles dans leur quartier ou 
par I'entrernise de l'école, de la garderie ou du CLSC de leur milieu. 

En deuxieme lieu. les parents retenus sont des meres pour des raisons 
egalement dé@ décrites. tout en sachant qu'il serait dgalement important de traiter des 

pères au sein d'une recherche future. Ce sont les mères qui participent le plus 
~ u e m m e n t  aux programmes d'education parentale (Boutin et Durning. 1994). De 
plus. ce sont eUes qui passent habituellement plus de temps avec les enfants en milieu 
socio-économiquement faibk (Conseil de la famille. 1996~; McBride, 1991). surtout 



au vu de l'incidence éievée de monoparentalité féminine en ces milieux (Consel de la 
fami&. 1993; Conseil su@rieur de I'education. 1996) et de la fernùusation de la 

pauvret6 (Conseil de la famiUe, 1993; Robichaud et aL. 1994). C'est pourquoi nous 
retenons des meres comme participantes il cette étude sur l'expérience de l'affection 
parentale. Ceci n'est pas pour dire que les pères ne devraient pas tout autant être 
impliqués et consultés en lien avec les pratiques parentales. dducatives et affectueuses 
et les programmes éventuels d'éducation parentale. Au conuaire. c'est Ià un objectif 
de grande importance que d'impliquer les pères et iIs ont un r6b tout aussi important 
jouer dans le d6veloppement de l'enfant (McBride. 1991; MSSS. 1991). Toutefois, 
nous estimons qu'une recherche séparée portant uniquement sur des pères aurait il être 
eEectuée pour rendre justice B Leur propre expérience. surtout du fait que les pratiques 
et les attitudes parentales sont souvent ciifferentes selon le sexe des parents (Barber et 
T h o m T  1986; Main, 1990; Pehrson, 1990). En effet nous savons, selon ces derniers 
auteurs, que les meres et les pères ne demontrent et ne ressentent pas nécessairement 
PaEection envers leurs enfants de la meme façon Ceci nous incite donc il sélectionner 
un sexe il la fois pour expliquer et comprendre l'expérience parentale particulière et 
pro fonde. 

En troisième lieu, nous sélectiomons des meres dont l'ail16 des enfants est 
âge de moins de 6 ans. D'abord. la période 0-6 ans chez les enfants est considérée 
comme primordiale dans le developpement de l'enfant (Fortin et Bigras. 1996; MSSS. 
1991). Trudelle et Montambault (1994, p. 47) nous rappellent qu' d e s t  gt?néraEernent 
admis que la période de la vie oh Les enfants font le plus d'acquisitions et au cours de 

laquelle l'intervention éducative est susceptible d'être la plus efficace se situe entre la 
naissance et six ansr. T e e  et Brynczka (1990, p. 463) ajoutent que: «C'est durant 
cette période (0-6 ans) de k vie que sT&iborent les bases de la persodté  hture de 
l'adulte et que se construisent les premières habiletés cognitiveuo. même s'il ne faut 
pas pour autant se résigner à ne plus pouvoir obtenir de résultats et de changements 
positifs après cet age. De plus. c'est la période 0-6 ans qui est habituellement visée par 
les programmes d'intervention, tel que rapporte par Pourtois (1990) et Boutin (1990). 
Terrisse (1990. p. 291) confime d'ailleurs que «la plupart de ces programmes 
concerne des parents d'enhts d'âge préscolaire et s'inscrit dans une optique de 
prévention de dincultés chez l'enfant, notainment en milieu socio-cultureliement 
faiblea. 



Une autre raison pour preciser L'âge des enfants des m&es interpeW se 
situe au niveau de l'flection parentale elle-même et des besoins de I'enfant. Selon les 

ecrits parcourus. les gestes et le type d'affection parentale donnée il reniant peuvent 
varier selon son âge. Par exemple, au niveau du comportement aectueux, il est cornu 
que l'on ne prend typiquement pas les enfants de 14 ans sur les genoux. tout comme 

l'on ne donne habituellement pas une tape d'encouragement dans le dos des tous 
jeunes enfants ou des nourrissons. D'aiIleurs les besoins developpementaux varient 
d'un groupe d'iige l'autre. comme nous le rapporte Belsky (1984). meme si ies 
besoins fondamentaux demeurent les memes. Ainsi 1' section parentale apportée et 
souhaitee peut varier selon I'âge de l'enfant. ce qui nous incite préciser de quel 
groupe d'âge il s'agit Nous tentons même d'exclure de S ttude les mères qui ont des 

enfants 8ges de plus de six ans, malgré qu'elles en aient des plus jeunes. a h  d'eviter 
qu'elles ne confondent ou ne distinguent leur expérience avec leurs jeunes enfants de 
c e k  auprès de leurs plus vieux. Ainsi, même si I'affection est importante il tous 
moments de Tenfance, comme de l'adolescence (Roberts et Bengston, 1993; Terrisse 
et Boutin. 1994) et même de la vie adulte (Lawrence et d, 1992). il importe de 
prtciser un âge cible parce que l'affection prend des formes dinérentes selon l'lige de 
l'enfant. 

Les parents ou informateurs invités sont donc spécifiquement des mères. qui 
n'ont que des enfants âgés de moins de six ans et qui sont de milieu socio- 
6conomiquement faible. Nous nous restreignons ces trois criteres de sélection chez 
les participantes pour trois raisons p~cipaies. Nous estimons d'abord que ces critères 
sont dominants pour les misons isonsnonct5es ci-dessus. De plus en les emettant, nous 
evitons que la variabilité dans les facteurs de statut socio-&onornique, de sexe du 
parent et Cage des enfants ne v ie~en t  influencer l'expérience recueillie des parents 
quant B I'afiection parentale. Pour ce qui est des autres facteurs qui auraient pu &tre 
retenus, comme les antécédents ou les facteurs d'influence présentés au Chapitre 2. 
nous estimons qu'il serait aléatoire d'en retenir certains et pas d'autres. Tel que stipulé 
par Robichaud et nL (1994)' il est artinciel de séparer des facteurs individuels des 

facteurs environnementaux pour comprendre ou sélectionner des sujets puisque 
certains cléments parmi les plus importants du d6veloppement de l'enfant. comme la 
relation avec le ou les parents, résultent eux-memes de la double Muence de vanables 



individuelles et de variables environnementales. C'est pourquoi no us  evitons de 
preciser a priori des critères de diection autres que les trois décrits. 

Il n'en reste pas moins que les Bcnts portant sur les sous-cultures du miIieu 
socio-&onorniquement faible nous permettent de comprendre que plusieurs types de 
parents socio-économiquement defavorisés existent. Ainsi, nous nous efforçons 
d'obtenir wie variabilité intéressante des sous-cultures et des réalités du milieu à 

L'interieur de notre groupe de participantes, sans pour autant Ctablir des quotas ou des 
critères de sélection précis B cet 6gard. Nous repérons. par exemple. des mères 
monoparentales. des meres vivant en couple et des meres en famille recompos5e. 
Certaines meres sont très jeunes et d'autres plus vieilles. comme leurs enfants dont 
l'âge variz entre O et 6 ans. Nous interviewons des meres qui vivent de prestations 
d'aide sociale et d'autres qui gagnent un petit salaire; et e k  ont des niveaux de 
aoiaritB variés. De plus. nous recherchons des mères qui vivent la pauvrete depuis 
longtemps et peut-être de façon chronique. tout comme des mères vivant une pauvreté 
récente et possiblement transitoire. Nous ciblons des meres avec un seul enfant comme 
des meres avec plusieurs enfants, et nous avons des rnhs avec des garçons comme 
des meres avec des fiiles ou les deux. Nous cherchons, de cette façon, à c o ~ ~  
plusieurs aspects et dimensions du ph6nornhe de I'afTection parentale au sein d'un 
groupe relativement hétérogène de meres de milieu socio-Cconomiquement faible dont 
les enfants sont âgés de moins de six ans, sans pouvoir pour autant prétendre le faire 
de façon exhaustive. Nous estimons que ceci nous apporte une richesse intthssante 
dans les domees et par conséquent. dans la theorisation émergente; tout en nous 
permettant d'arriver a une saturation des d o ~ e e s  de par les trois caractt5stiques 
majeures determinées précédemment: statut socio-&onornique. sexe du parent et âge 

W t e  des enfants. 11 est il noter que même si nous ne faisons aucune précision quant a 
la souche ethnique des meres. nous ne nous aventurons pas pour autant dans des 
ethnies variees qui ne sont d'ailleurs pas très présentes dans les milieux geographiques 
vises. 

En somme. nous visons d'une part une certaine saturation des données qui 
permette une théorisation et sa "transf6rabilit6" Bventuek (Muchieiii, 1996) par 
l'entremise des critères s ~ ~ :  la précision des quelques caractf5ristiques des 
participantes o priori permettant B la chercheure de clore la cueillette et l'analyse des 



données sur ie thème et d'en arriver à une théorisation. Par contre, nous nous limitons 
aux critères spécifies afin de pouvoir quand même conserver kt richesse au niveau des 
données et de la Worisation emergente tout en evitant de prétendre à d'autres critères 
de sélection d c e a h s .  Nous demeurons ainsi ouverte à la découverte, comme le 

commandent les objectits et la nature de cette recherche: nous Cvitons d'indgrer trop 
de préconceptions. d'hypothihes et de théories dans la sélection des participantes par 
l'entremise d'une &te élaborée de critères. Ultimement, nous visons à conserver une 
bonne variation dans les expériences d'affection parentale recueiIües pour des fins 
d'exhaustivité. mais pas une variation si grande qu'elle nuise au processus de 

saturation (Muchiel& 1996). Il s'agit d'un équilibre reg& entre la "sowprécision" et 
la "sur-précisionn de crit5res de sélection que nous reflétons au Tableau 7. 

Nous rappelons. en dernier iieu. qu'il s'agit de degager un portrait de 

l'expérience des meres quant l'section parentaie en milieu socio-économiquement 
faible. et non d'identifier ou d'isoler des variables ou de préjuger de i'importance 
ext&me de facteurs ou d'autres en lien avec l'expérience. Il est préciser que nous 
&nettons, B la section 2 du Chapitre 4, une description a posrerion des meres et de 
leurs caractéristiques pour enrichir et compléter notre comprehension des participantes 
et de leur expérience theoride de l'af5ection parentale. 



TabIeau 7 
Les criteres de sélection des participantes 

Critère retenu 1 Explications 

- müieu socio-économique: faible 

-sexedu parent: f&ninin 

- âge de ses enfants: moins de six ans 

3.2 Le mode de recrutement 

- c'est là qu'existent beaucoup d'hadaptatioas 
sociales chez les enfants 

- c'est Ià que les eff' de prVentim par 
l'eanemise de pfogfammes d'6ducatim 
paren tale soat principaieawat deploy& 

- c'est là que des besoins de compféheasioa 
surtuut au vu d'une culture particulih scmt 
identifiés 

- œ sont les mères qui participent le plus 
fkéquemment aux prog&nmes d'éducation 
parentale 

- ce smt elles qui passent habitueliement plus de 
temps avez les enfants en ces milieux, 
sttrtout au vu de I'incidence élevée de 
moaoparentalité f m i n e  et de la 
feminisatim & la pauvreté 

- cela permet d'homogénéiser les doan& le 
sexe ayant une influence sur la ~ÇUI de 
manifester l'a8rection 

- lapériode Mans chez les&fW&t 
cmsi&ée comme primordiaie daas le 
développent de L'a fan t 

- c'est la période 0c6 ans qui est habituellement 
visée par les programmes d' intervention 

- il importe de préciser un groupe d'âge chez tes 
en&& puisqu'il existe des différences au 
niveau du type d'affection parentale et des 
besoins de l'enfhnt seloa soa âge 

- les mères pavent coafmdre ou oublier de 
distinguer leur expérience avec leurs jeunes 
enfànts de celle avec leurs plus vieux, d'où 
l'importance de préciser que tous leurs 
enfants soient âgés de moins de six ans 

Des rn&res sont invitées il participer sur une base volontaire il 1'Ctude. Elles 
sont identifiées par i'entremise de contacts intermt5diaires que nous avons dans des 



&oles. des garderies. des CLSC et des prognunmes d'education parentale en milieu 
socio-économiquement faible. Les meres interpellées sont informées du fait qu'il s'agit 
d'une dtude portant spécifiquement sur l'affection parentale. afîn d'éviter toute 
suspicion quant à l'objectif de l'entretien et afin de respecter b code d'dthique prescrit 
(Muchieiii, 1996). Les objectifs et les besoins de participation de l'etude sont 
présentés verbalement et directement par la chercheure aux mkres visées lorsque 
possible. Autrement, les interm6diaires susmentionnés présentent d'abord verbaiement 
le projet et invitent les meres ik y participer. ou leur donnent la lettre d'invitation 

p e n t é e  l'Annexe 1. Une fois i'intérêt des meres confkmd, les intermediaires 
mettent la chercheure en contact avec Les meres. C'est alors que la chercheure 
explique de façon plus élaborée le projet aux meres par t6Ephone et prend rendez- 
vous avec e k s  pour une rencontre d'une durée de une A deux heures. Les supérieures 
ou supérieurs des interm6diaires reçoivent, lorsque n6ceSSaYle, une confirmation écrite 
(Annexe 2) de l'initiative de recherche entreprise ii leur institution. 

3.3 Le nombre de participantes 

En nous inspirant de Daly (1992). nous pr&isons que l'intention de cette 
recherche n'est pas de compter le nombre de meres qui demontrent certaines 
caract&isques en lien avec i'aection parentale, mais bien de se faire décrire par un 
groupe restreint d'entre elles leur expérience en lien avec elle. Il s'agit de spécifier le 
phdnomhe plut& que de le gbndraliser. comme le précisent Strauss et Corbin (1990): 
K.. We are not attempting tu generafize as such but w s p e c i !  (p. 191). Cette 
recherche quaiitative vise donc, ik partir de ce- criteres d'inclusion, il effectuer un 
"&hantillonnage théorique" dans le sens rapporte par Muchielii (1996. p. 54): 
develo pper et consolider une theorisation par l'entremise de S O bservation de plusieurs 
aspects d'un phdnomihe chez une &me personne et bventuellement, chez d'autres 
personnes. En d'autres termes. il w s'agit pas d'un "t5chantillonnage traditionnelw qui 
porterait sur Pexpression du phenomhe chez plusieurs personnes. mais bien de 

I't!chantiIIon d'un certain nombre de données ou d'6vénements considérés comme 
représentatifs du phenomhe chez une ou quelques personnes. La profondeur est donc 
recherchée et non. a prion. retendue. 



Ahsi le nombre exact de participantes est dt5termine par le jeu de 
I't?chanti.onnage theorique et de la saturation des données (MuchieK. 1996). En 
d'autres mots. la progression de la recherche renvoie Ia chexheure sur le terrain selon 
Ies Wins emergents. Quelques meres sont d'abord intenriew&s. leurs propos sont 
transcrits et analysés. puis un d&ut de théorisation est effectue. Par la suite. d'autres 
meres sont rencontrées pour confirmer et enrichir ies domt5es set la théorisation. Les 
entretiens sont terminés une fois qu'une saturation au niveau des catégories, des 
variantes chez les participantes et de la theorisation sur l'expérience est atteinte; nous 
kissons le processus de la recherche Qxd.ïtative. la particularité du theme I'etude et 
Le jeu de I'bchantillonnage theoxïque et de la saturation des données nous guider dans 

le nombre exact d'entretiens B effectuer. 

La collecte de données se fait par des entretiens semi-dirigés effectués dans 
des lieux spécifiés et ce. selon un certain deroulement et B partir d'un guide d'entretien 
adapte. En voici la présentation. 

4.1 Les entretiens seïni-dirigés 

Compte tenu de la fidité poursuivie dans Le cadre de la présente recherche - 
soit d'expliciter et de comprendre I'expérience des r n h  en iien avec l'section 
parentale et d'en developper une théorisatiorr- il appert que rentretien semi-dirige est 
l'outil de cueillette de domées le plus pertinent. Nous voulons c o ~ l i l l î  du point de 
vue des dres elles-mêmes ce qu'elles vivent et ressentent en lien avec I'afEection 
parentale. Nous nous appuyons sur Daunais (1993. p. 274) qui avance que de recourir 
ii i'entretien (entrevue), c'est nprixnordialernent choisir d'entrer en contact direct et 
personnel avec des sujets pour obtenu des domdes de recherche. c'est considtkr qu'il 
est plus pertinent d'interpeller les individus eux-mêmes que d'observer leur conduite 
[...]W. Plus précisément, nous retenons l'entretien semi-dirige plut6 t que rentretien 
direcWfe& ou ouverrlnon-structud parce que cette entrevue est, comme l'écrit 
Pailié (1991. p. 4): 



[...] véritablement semi-: semi-préparée. semi-structurée, semi- 
dirigde. Ce qui signifie que le chercheur prépare son entrevue, 
quoique de manière non fermée, qu'il propose un ordre des 
interrogations et guide la conversation, sans toutefois l'imposer. 
Bref, l'entrevue est préparée mais e k  demeure ouverte ii la 
spécificité des cas et ii la réaiitt5 de l'acteur (Paillé. 1991, p. 4). 

De cette fwon, 1 nous est possible d'explorer le Wme et les eiéments qui 
l'entourent dans toute leur ampleur, partir d'objectib et de questions relativement 
s t r u c t ~ .  sans pour autant que la participante ni la chercheure ne soient brimées dans 
L'exploration du thème. Ces entretiens sont effectués et enregistrés sur bande audio 
puis transcrits, tout en respectant les codes dt2ontologiques d6crits plus loin & la 
section 5 de ce chapitre. De plus, un joumai de bord est tenu pour noter des 
observations d'ordres gen6ral et particuiier quant au derouiement de la recherche et 
ce, en soutien aux ~ O M &  d'entretiens. 

4.2 Le Heu des entretiens 

k s  entretiens sont de préference effectues dans un local ferme soit a i'&ole. 
a la garderie ou au CLSC que la participante ou son enfant fkéquente. De cette façon, 
la mère est d6ja fzunïhère avec les lieux, lui permettant vraisemblablement de se sentir 
plus i'aise au cours de i'entretien. De plus, le fait que le local soit ferme favorise 
l'entretien intime et sans interruption. Certains entretiens sont effectub au domicile de 

la mère, B condition que celle-ci soit toute seule a la maison pour la durée de 

I'entretien ou du moins. très peu d&angée. 

4.3 Le déroulement des entretiens 

Nous visons la qualité et I'intimitb au niveau des entretiens grâce leur durée 
de 1 B 2 heures et grâce aux lignes de conduite qui s'imposent la chercheure. Cette 
demi& se doit de mettre en confiance et l'aise les participantes pour ainsi réduire 
L'effet de désirabiliîé dans k m  propos et maximiser la profondeur de i'entretien. C'est 
en adoptant les caractéristiques et les qualités suivantes que la chercheure vise 
i'atteinte des objectifs selon les recommandations de Daunais (1993) et de Seidman 
(199 1): 



@qathie de la chercheure; 
Etablissement d'un climat de confiance; 
Acceptation inconditionneMe des propos; 
Ouverture d'esprit de la chercheure; 
Sens de I'ecoute de la chercheure et respect des silences; 
Encouragement verbal ou corporel fait regard de la participante; 
SensiMite de la chercheure; 
UWisation de questions de précision ou de reiance par la chercheure; 
Absence de jugement ou d'évaluation de la chercheure; 
Transposition temporaire de la chercheure dans le monde de h participante. 

4.4 Les limites des entretiens et les préconceptions de la chercheure 

Il va sans dire que rentretien comme outil de recherche présente ses Iimites. 

Par exemple, la chercheure peut infiuencer par sa personne, par sa façon de présenter 
les questions et par sa façon de conduire les entretiens. les réponses des participantes. 
«[ ...] La nature des ph6nomhes étuws rend fondamentale la question de 

l'implication du chercheur dans le processus exploré. Plus encore que dans d'auues 
disciplines. il est impossible, au chercheur en education familiale, de construire un 
dispositif de recherche complètement exterieur il son objet pour tenter de ne pas 
modifier Les procesms intimes. secrets. qu'il observen (Durning, 1994, p. 334). 

Pour panier ces Limites. la chercheure se dome n6anmoins les directives 
decrites la section précedente qu'elle tente de se rappeler avant et au cours de 
chaque entretien, De plus, e k  essaie de s'adapter et de s'imprégner des 
caract&istiques du milieu lorsqu'ek y anive. Elle se rappelle les difficultés du miiïeu 
et les préoccupations qu'il peut engendrer et fait un effort d'adaptation dans son 
langage, son habillement, ses nunières et son rapport. De meme, l'approche et les 
questions posées par la chercheure auprès des participantes suivent d'assez prés les 

directives et le guide d'entretien semi-directif approuvés par l'equipe de direction. 
EnfÏn, la chercheure fait egalernent &outer son equipe de direction des extraits 

d'entretiens pour obtenir leur évaluation de sa technique d'entrevue et des biais 

qu'elles peut introduire. 

NtanmoiFs, il faut &tre conscient que ies représentations et les biais de la 
chercheure ne sont jamais compktement 6lirninés et qu'en recherche qualitative, il 



n'importe pas ntkessairement qu'üs le soient (Muchieiii 1996). Nous estimons 
toutefois utile de les faire connaĵ tre. C'est pourquoi nous présentons sommairement 
nos préconceptions en lien avec le theme avant d'entamer la recherche: 

A. L'afEection parentale est essentielle; 
B. Eiie peut "sauver" les enfants même dans les pires conditions de vie; 
C. EIle peut pallier presque tout et même remplacer i'autorité; 
D. La surabondance dTa&xtion n'existe pas; 
E. L'affection parentale c'est la douceur et i'encouragement tous les niveaux; 
F. La parentalité. c'est un acte de genérosite compiète; 
G. Les enfants tessentent tout et sont uès perceptifk. 

De cette &on, nos biais initiaux de chercheure sont connus et clarifies. Nous 
signalons aussi que nous ne sommes pas encore parent nous-même, ce qui laisse 
vraisemblablement beaucoup de place pour la naiveté ou i'idc?alisme. mais aussi pour 
une certaine ouverture. Enfh, nous estimons concevoir que les parents de milieu 
socio-économiquement faible sont peut-&tre moins infom& quant a la parentalite que 
des parents de müieux plus aisés. 

4.5 Le guide d'entretien 

Trois versions de guide d'entretien semi-directif ont 6te mis l'essai lors de 

l'dtude préliminaire sur le temin. La dernière version de celles-ci est présentée 
l'Annexe 3. De plus, le guide d'entretien semi-directif "de depart" de la recherche 
principak est présente L'hnexe 4. Celui-ci a et6 construit a partir des 3 autres 

versions de guides de l'etude preliminaire et A partir des objectifs d'ttude précisés et 
de la littérature recueillie depuis le travail exploratoire. L'élaboration de ces guides 
d'entretien en Annexe 3 et 4 est inspirée des 6 etapes proposées par PaW (1991): 

1. L'élaôoration du premier jet; 
2. Le regroupement thématique des interrogations; 
3. La structuration interne des thèmes en séquence logique; 
4. L'approfondissement des thèmes; 
5. L'ajout de "probesn (rappel des points importants couvrir et façon de faire 

préciser les témoignages); 
6. La finalisation du guide. 

Toutefois, même ce dernier guide est modifié au cours de la recherche 
priacipale et ce, selon la progression du travail effectué et de l'analyse concornitante. 



La dernière version adaptee du guide d'entretien "a l'arrivee" est présentée a l'Annexe 
5. Le guide vise vise ffair e r t i r  chez les mères leur expérience globale quant il 
i'affection parentale, a confirmer la theorisation emergente des entretiens et a répondre 
aux cinq questions de recherche que nous récapitulons: 

1. Quelle est l'expérience de mères en d i e u  socio-économiquement faible quant il 
i' afEec tion parentale apport& il leurs enfants? 

2. Qu'est-ce que l'affection parentale selon ces mères? 
3. Quelle est la place de lT&ection parentaie dans le devebppement des enfants selon 

ces mères? 
4. Quelles sont les ex#riences, pratiques ou attitudes d'anection parentale 

rapportées par ces mhres? 
5. Comment expliquent-elles kurs expériences, pratiques ou attitudes d'affection 

parentale? 

ll est noter que la reckrche ne vise pas il savoir ce que font véritablement 
les mères en Lien avec I'aEection parentale, ce qui engendrerait une toute autre 

méthodologie de recherche tek que l'observation directe des mères en interaction 
avec leurs enfants. Ce qui est visé ici, c'est d'expliciter et de comprendre l'expérience 
des &res, au sens des représentations. des conceptions, des valeurs, du vécu. des 

attitudes, des pratiques, de la culture, etc. quant il l'affection parentale. et non leur agir 

veritable, pour ensuite en développer une theorkation. Les questions de recherche 
comme celles du guide d'entretien demeurent ouvertes et flexibles pour permettre 
1'6mergence d'une compréhension authentique de l'expérience du milieu. C'est 
egalement pourquoi le guide est modifié en cours de route. De plus, il n'existe pas au 
depart d'hypothèses formelies quant Pexpérience de l'affection parentale des mères, 
car il s'agit d' une recherche ouverte d'exploration. 

E n h ,  le guide présente & l'Annexe 5 s'articule autour de cinq thèmes üés aux 
cinq questions de recherche présentées, soit: 

1. Profil et histoire de vie; 
2. L'expérience de PaEection parentale; 
3. L'anection parentale décrite; 
4. L'importance de l'affection parentale; 
5. Les antCcédents et les facteurs d'influence l'affection parentale. 



LES QUESTIONS D'ORDRES ETHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE 

Cette recherche s'effectue selon f'bthique de la recherche qualitative 
(MuchieMi, 1996). particulièrement i'bthique en milieu familial (Gilgun et aL. 1992)' et 
selon l'Éthique en recherche sociale (CQRS. 1995). Elle tient égaiement compte des 
recommandations du vice-décanat aux études avancees et à la recherche de la Faculté 
d'education. comme celles du Comité facultaire de deontologie de la recherche sur les 
sujets humains (voir Lenoir, 1995) et du Code d'éthique en recherche et en création 

(1995). en vigueur B l'université de Sherbrooke. Les principes qui guident la 

recherche sont ceux <<[...] du respect et du bienfait de la personne. du consentement 
éclairé. de l't%aluation des avantages et des risques pour les participants. du choix 
juste et 6M des participants et de la confïdentialite des données recueillies>> 
(MuchieIli, 1996. p. 62). La question ethique peut se structurer autour de trois types 
de liens selon Muchielli (1996) et c'est ainsi qu'ek est envisagee. 

1. Le lien entre la chercheure et sa recherche (caract6ristiques. m e .  biais. int&r&ts); 
2. Le k n  entre la chercheure et Les participantes !i la recherche (moralite 

d'accommodation, statut et rôle de la chercheure); 
3. Le k n  entre la chercheure et ses ~ O M & S  (sens à donner, liens affectifs créés, 

confidentialité, identites anonymes presendes). 

La lettre d'engagement mutuel présent& l'Annexe 6 et signée par la 

partkipante tout comme par la chercheure refiète par &rit certains de ces principes. 
De plus. en tout temps les participantes sont libres de se retirer de Pétude. 

Nous procedons aussi avec le principe suivant lors des entretiens: iI importe 
de ne pas nuire au sentiment de compétence parentale chez les meres en invoquant des 
pratiques ou des attitudes parentales qu'elles n'auraient peut-être pas. Boutin (1990. 
p. 131) précise: a[ ...] Ii est primordial de prendre en compte les responsabüi@ 
courantes des mères avant de leur suggerer des tâches educatives supplérnentairew. 
C'est pourquoi le theme de I'afTection parentale est aborde en tenant compte de ce 
principe et de la wlnerabilit6 de certaines mères: elles ne sont interpellées qu'au sujet 
de leur expérience, de leurs croyances et de leurs pratiques, sans que des 
recommandations ne kur soient faites. 



11 est possibie néanmoins. comme dans toute recherche. que des effets 
secondaires aux entretiens surgissent. Une Liste s@culative des effets néfastes 
potentiels est dressée comme suit: 

A Les reproches que les meres pourraient se faire il elles-mêmes. a leur conjoint et 2i 
leurs enfants; 

B. La dyshamonie familiale qui pourrait surgir. 
C. La conhision qui pourrait être provoquk chez l'enfant qui recevrait soudain 

beaucoup ou trop d'affection parentale et qui en serait d&ontenan&. 

Au vu de cette Liste et d'autres effets secondaires imprevus. la pn?caution 
suivante est mise en place: la chercheure donne son numero de téléphone chacune 
des participantes en lui disant qu'elle peut contacter la chercheure a tout moment si 
des questions ou des maiaises surviennent suite 2i la rencontre. En cas d'appel la 
chercheure trouve des personnes ressources convenables vers qui diriger les 
participantes. 

6. L'ANALYSE DES DOMES PAR 'E&ORISATION ANCRÉE 

Les transcriptions d'entretiens sont analysées et traitées l'aide de la 

méthode qualitative de recherche nommée Morisation ancrée (Paillé. 1994) ou 
analyse quaiitative par theorisation (Muchieni 1996). Les données sont examinées 

systematiquement et analysées ii la fois avec rigueur et sensibilite theoriques grâce 
cette méthode. «La méthode tient la fois de la technique de travail qualitatif sur un 
corpus et de l'algorithme de construction d'un edifîce conceptueb (Muchiellï, 1996, p. 

184). Comme son nom l'indique, la théorisation m h e  ii La formulation progressive par 
itération d'une iheorisation (et non pas d'une Mo&, consid&& plus rigide et stricte) 

qui est ancrée dans des dom- empiriques. Étant do& la d6rnarche progressive vers 
une théorisation, ies entretiens servant à la cueillette de domées sont effectués 
graduekment et accompagnés d' analyse concomitante. L'analyse comprend six 

opérations ou etapes présentees au Tableau 8 et decrites par la suite A partir de Paillé 
(1994). 



Tableau 8 
Les etapes de l'analyse par théorisation ancrée 

Numéro de i'étape 1 Nom de I'étape 

Étape 1 
Étape 2 
Étaoe 3 

6.1 L'étape de la codification 

Codification 
Catégorisation 
Mise en relation 

Etape 5 
Étape 6 

Dans un premier temps, les domees sont lues et relues et un code qui reflète 
l'essentiel de chaque passage (normalement de deux & trois Lignes de verbah) est 
inscrit dans la marge. Ce code constitue le point de départ de toute l'analyse ultérieure 
et se veut tr?% proche du verbatim et le reflet d'une unité de sens dans le texte. Il 
s'agit, a cette Ctape de coditication, de degager l'essentiel du témoignage. sans 

chercher ih le qualiner ni a le conceptuaüser a cette etape. Les questions que l'on pose 
sont les suivantes: ~Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? De quoi est4 
question?>> (Pm, 1994. p. 154). 

Modekation 
Thdorisation 

Dans un deuxième temps, on passe ii l'btape de la catt5gorisation. On inscrit 
encore une fois dans ia marge ce que i'on nomme la "cat6goriem repéée ii chaque 
passage & tene, cette fois plus long (un paragraphe, par exemple). La categorie est 
l'outil principal de Panalyse. Elle est un mot ou une expression dbsignant, un niveau 
relativement &v6 d'abstraction. un p henomhe culturei, social ou psychologique, tel 

que perceptiiie dans le corpus de données. Ces catégories sont etablies dans un 
premier temps il partir des codes dej8 repérés retape précédente et dans un 



deuxième temps, elles sont co~oborées avec le texte original des verbatims qui est 
relu. À cette etape. on pose les questions: «Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi s'agit- 
il? Je suis en face de quel phenornene?» (Paillé. 1994. p. 159). 

6.3 L'étape de la mise en reiation 

Il s'agit, il cette Ctape de la theorisation ancrée. de systCmatiser une mise en 
relation entre les catégories qui est probablement dejà amode. Après les etapes de 
codification et de categorisation, une connaissance relativement approfondie des 

domees est acquise. Ainsi, il est possible de poser les questions: &e que j'ai ici est-il 
lié avec ce que j'ai là? En quoi et comment est-ce lie?% (Paillé. 1994. p. 167) et de 
mettre en rapport les dinerentes categories. R faut, cette Ctape, constater des liens 
tout en recherchant s'il en existe d'autres possibles qui sont v~rifïés par des entretiens 
additio~els dans une perspective d'investigation. On passe vraisemblablement il cette 
btape a[...] d'un plan relativement statique iî un plan dynamique, de la constatation au 
récit. de la description i'expiicatiowb (Zbid. p. 17 1). 

6.4 L'étape de l'intégration 

A cette quatrième Ctape de l'analyse par theorisation ancree, il s'agit 
d'entamer une integration des forces dominantes, des processus decisifs et des enjeux 
ma.urs de la situation. Normalement. un objet prC& et coherent se degage du 
phénodne, une sorte de trame catt?gorieiie. L'integration permet donc de cerner 
i'objet d&nitif du rapport ou de la these, eiie donne en quelque sorte le titre du 

document h a L  Les questions posées sont: «Quel est le problème principal? Je suis en 
face de quel phenodne en general? Sur quoi mon dtude porte-t-elle en definitive?>> 
(Paine. 1994. p. 172). 

6.5 L'étape de la modelisation 

Ii s'agit. cette cinquième Ctape de mod6Iisation. d'un niveau passablement 
ekve d'abstraction et d'analyse. Ic& on pose les questions suivantes. le phénomène 
ayant tté cerné & i'dtape p&&dente: ((QueIles sont les propridtés du phénomh? 
Quels sont les antécédents du pMnom&ne? Quelles sont les conséquences du 



phenornène? Quels sont les processus en jeu au niveau du phenornene?>> (PaiM. 1994. 

p. 174-175). Ce travail consiste donc reproduire le plus fid8iement possible 
l'organisation des relations stnictureks et fonctionneIles caract&imt le phénomène 
principal cerné au terme de Popération d'intégration Ainsi, on précise bon nombre 
d'informations entourant Le phenomène principai, parfois même iî i'aide de sous- 

catégories interreliées. pour faire part des propriétés. des antécédents, des 

conséquences et des enjeux de l'objet précis qui  emerge. 

6.6 L'étape de la théorisation 

Enfin, cette demière etape de l'analyse qu'est la theorbation n'en est pas tout 
a f ~ t  uune puisqu'ü s'agit en fait de consolider la théorisation dejjà bien avancée par des 

procédés divers. On s' outille ici d7&hantillonnage théorique et d'induction analytique 
pour comprendre les implications theoriques de ce qui a et6 trouve et pour mener 
terme la recherche dont émane une thdorisation. La tMorisation est autant un 
processus qu'un aboutissement7 puisqu'ek comporte toutes les étapes mentiodes et 
formalise en dernier lieu l'explication grnagente du pUnomene (PaiUé, 1994). 



CHAPITRE 4 
Le dérouiement, l'analyse et l'interprétation 

Ce quatrième chapitre se veut la présentation du déroulement, de l'analyse et 
de i'interpdtation de notre recherche portant sur l'expérience de i'af5ection parentale. 
Nous d~crivoas. en premier lieu, le d&ouIement m~thodologique réalise au sein de 
cette recherche. Dans un deux2me temps. nous etayons le recrutement et le profil du 
groupe de participantes rencontrées. Nous présentons enmite le récit de notre analyse 
et de notre interprétation de l'expérience des meres quant lTaEection parentaie. Dans 
un quatrième temps, nous discutons nos d&ouvenes en les juxtaposant celles de 
certains auteurs, puis nous répondons succinctement aux cinq questions de recherche 
Btablies Enfin, nous formulons des recommandations a l'endroit des programmes 
hitws d'education parentale et nous présentons les limites de la recherche. 

1 . LE D~ROULEMENT DE LA RECHERCHE 

Cette recherche s'est tout d'abord deroulée dans un esprit de ddcouverte et 
de compr&nsion. plutôt que de mesure et de vBr2ïcation (Muchielli, 1996). En nous 
inspirant de Tesch (1990). nous avons debuté en tentant de comprendre les régularités 
du phénomène de l'anection parentale. Nous avons ensuite soumis il l'analyse et il 
i'interprétation les Yrégulantés observées, afin de comprendre et pouvoir expliciter 
plus ii fond l'expérience des mères et en developper une th6orisation. tel que nos 
objectif3 le commandaient. Nous avons egaiernent Bvité de faire de nouvelles lectures 
poftant sur i'afiiection parentale et sur le vBcu des r&res en milieu socio- 
t?conomïquement faible au cours des premSes efapes d'analyse, d'interpdtation et de 
rédaction. En d'autres mots, une fois la recension d'6crits cornpi&&. des semaines et 
des mois se sont &ouies sans que nous ayons systématiquement recours des ecrits. 
De cette façon, nous estimons avoir réduit une tendance naturelle il vouloir confirmer 
ou contredire des théories ou des recherches existantes et peut-être une tendance il 
être fernaée à la decouverte. 



Nous croyons de plus avoir rencontré notre visée de donner le micro aux 
meres pour qu ' eh  nous racontent leur expérience de Paection parentale. Ces meres 
ont eu la parole et nous ne sommes intervenue que pour poser les questions semi- 
directives du guide d'entretien et certaines questions de précision. Nous signalons 
aussi que nous avons. comme chercheure-étudiante. effectue nous-m&me, sans 
exception, chacun de ces entretiens. Nous avons ecouté les mères et elles nous ont 
livré, a partir de leur témoignage. des réponses il nos cinq questions de recherche. 

Le corps de l'analyse de cette recherciae s'est effectue A partir de 13 
entretiens qui se sont dt5rouiés au cours des mois de mai, juin et j u ik t  1997 et ce, 
selon un protocole de recherche soumis et approuve par un juryT ainsi que par le 
Cornite facultaire deontologique (Faculte d'education de 1'Université de Sherbrooke) 
en mai 1997. il n'a pas et6 souhait& ni d'ailleurs possible. de faire abstraction de 

I'etude p m  sur le terrain effectuée entre septembre 1995 et aoDt 1996. tel que 
mentiorné au chapitre précedent. Ainsi, comme le recommandent Paillé (1994) et 
Strauss et Corbin (1990). du matériel et des analyses anterieurs ont bte repris pour 
corroborer. trianguler et e M c k  notre bassin de donnees et notre theorisation 
bventuek sur l'expérience de l'affection parentale. duter .  when devebping nav 

insights, an investigator c m  1egirUnntely r e m  ro the old materialr. mid recoàe them 
in light of additioml krowledge>~ (Strauss et Corbin, 1990, p. 18 1). De plus. comme 
nous le rapporte Paüié (1994, p. 149). il s'agit en théorisation ancree <<[ ...] d'etapes 
successives d'une d6marche it6rative~. Ainsi, des etapes nombreuses et entrecoupées 
caractérisent notre cokcte de domées et notre analyse concomitantes. La 
présentation sommaire des etapes au Tableau 9 en temoigne. 

La première étape de la collecte et de l'analyse des dom6es a donc Bté cek 
de Mtude prt%mam . .  . sur le terrain Tel que décrit au chapitre précédent, cette étude 
initiale nous a permis de cueülir plusieurs données et informations et de commencer a 
analyser PaEection parentale et l'expérience qui l'entoure. Une entrevue de groupe. 2 

entrevues individuelles, de l'observation de parents en interaction avec leurs enfants, 
des prises de notes de terrain, des rencontres avec les parents, etc. ont B t é  réah& en 
milieu socio-économiquement faibie et en lien avec l'affection parentale. 



A ia deuxième &p. nous avons réaiisé 4 entretiens semi-dirigés selon le 

protocole de recherche proposé. Les enregistrements de ces 4 premiers entretiens ont 
d'abord bté traosrrits textuellement par une personne engagée par la chercheure puis 
Eg&rement corrigés par la chercheure pour certaines fautes linguistiques et de 
grammaire. Par la suite, ces transcriptions ont et6 codifiées puis catt5gorisées (etapes 1 
et 2 de la thdorisation ancrée). En d'autres mots. nous avons inscrit systematiquement 
dans la marge les codes et éventuellement les catégories dmergents des verbatuns 
d'entretiens B cette dtape. 

Ce travaii, de meme que des defînitions et des descriptions de catt5gories. ont 
alors C t é  présentés L'équipe de direction formée de trois chercheurs pour critique et 
rétroaction. Déjà une certaine saturation se faisait sentir parmi quelques cat6gories. 
toutefois 1 etait clau que d'autres entretiens seraient effectuer selon le jeu de 
I'echantülonnage theorique et de la saturation des ~ O M & S  (Muchielli, 1996). Nous 
avons ensuite procede à un debut de mise en relation et d'integration (etapes 3 et 4 de 
la théorisation ancrée!) des categories de ces 4 premiers entretiens. En d'autres termes. 
nous avons procéde deceler les diffiints types de liens entre les categories et avons 
fait emerger le ph&om&ne principal de l'expérience des meres. Tout au long de 
L'exercice. nous avons fait un effort de trianguiation de nos domdes avec c e k  des 
notes de terrain qui ies accompagnaient. Comme l'explique Laperr&e (1994. p. 266): 
d e  journal de bord contient les réflexions personnelies de la chercheuse sur Le 
dbroulement quotidien de sa recherche, [...] ses expériences et ses impressions, ses 

peurs, ses "bons coupsn, ses erreurs et ses confisions. ses relations et ses rCactions 
[...]>B. Les notes de terrain nous ont donc été utiles ii plusieurs niveaux. De plus. une 
plénjEre de discussion avec l'équipe de direction nous a permis d'bvoluer dans ce 
debut de réflexion et de th6orisation. L'&pipe de direction a egalement &out6 des 
extraits d'entretiens enregistrés et lus des transcriptions pour faire des suggestions 
d'amélioration la chercheure en lien avec sa technique d'entrevue. Cette &oute 
collective des extraits nous amena B perfectionner notre approche. D'abord. notre 
introduction verbale il rentretien devint plus compEte et rassurante pour les d e s ,  

intimidées par l'enregistreuse. De plus, une i é g h  tendance iî vouloir clarifier uop 
rapidement les questions posées aux meres fut corrigde. 



Tableau 9 
Les dtapes de collecte et d'analyse des domees de notre recherche 

Description de i'étape 1 Détail 

- réalisation d'une entrevue de groupe (10 parents) 
- réalisation de 2 entrevues individuelles 
- observation de parents en interaction avec leurs 

enfants (programme Parents- responsables et 
session de pdmatemeiie) 

- prise de notes de terrain (programme Parents- 
responsables et session de prématernelle) 

- rencontres avec les parents domide et il l'école 
lors de réunions de parents (session de 
prt5materneik); 

- etc. 
- réalisation de 4 entretiens semi-diriges; 
- nanscription textuelle des enregistrements 

d'entretiens avec petites corrections; 
- codification et catt!gorisation des verbatims; 
- définitions et descriptions de categories; 
- confkontation avec i'équipe de direction; 
- debut de mise en relation et d'integration; 
- uiangulation avec les no tes de tenain; 
- plénière avec l'equipe de direction; 
- oerfec tiomement de la technia ue d'entrevue. 
- réalisation de 4 entretiens additionnels; 
- transcription textuelle des enregistrements 

d'entretiens avec petites corrections; 
- étapes d'analyse concomitantes; 
- trianguiation avec les no tes de terrain et notre 

mat&iel secondaire; 
- developpement et utilisation d'un outil 

r&apitulatif de validation et de vMkation: 
tableau sommaire et confidentiel des 
caract6ristiques des dres; 

- relecture d~taillée des 8 verbatim ana lm en 
mai et juin 1997 pour bonincation de la 
compréhension. 



- rekcture et analyse post-hoc de 1 entrevue de 
groupe et de 2 entrevues individuelles de i'étude 
prélimiaaire sur le te-; 

- triangulation avec les 8 entretiens plus récents 
egaiement relus en detail; 

- tnangulation avec les notes de terrain du 
programme Parents-responsables; 

- viangulation avec des expériences et des 
rnatt!riaux secondaires de I'ttude préüminaire. 

- début de modéiisation et tout premier jet du récit; 
- triangulation avec des mat&iaux de Mude 

préiiminaire sur le terrain (Le Sieur, 1996a et b); 
- relecture d~~ des 1 1 verbatims analysés; 
- d6veloppement et utilkition d'un autre outil de 

validation et de vt?rification: fiches socio- 
dchographiques d&aillt!es et confidentielles sur 
les mères; 

- discussion et confkontation avec l'&pipe de 
direction; 

- retour sur les tchanges et réflexions; 
- enregistrement et analyse post-hoc des rencontres 

de reflexion. 
- prerni&es schématisations; 
- con&ontation avec l'équipe de direction; 
- enregistrement et analyse post-hoc des rencontres 

de réflexion; 
- relecture d t M U k  des 1 1 verbatims analysés; 
- structure du récit éventuel; 
- modtlisation de la théorisation. 
- triangulation et validation avec tout le reste; 
- saturation des données atteinte. 
- prise en compte des 7 autres Ctapes; 
- relecture détaillee des 16 verbatims analysés; 
- rddaction de plusieurs versions du récit; 
- confrontation avec le directeur et l'équipe de 

direction compete; 
- réévaluation de certains phenorn&nes en 

appiiquant 4 lignes directrices; 
- exercice de schématisation inductive; 
- rédaction de la version M e  accompagmk de la 

schématisation finale. 



En troisième etape. nous sommes retourde sur le terrain et avons compYe 4 

entretiens additio~ek avec d'autres meres. Les entretiens ont C~ effectués il partir du 

guide d'entretien continuellement adapte il nos besoins &olutifS. ils ont eté analysés et 
d'ailleurs effectués de façon concomitante avec i'analyse. En d'autres termes, nous 
avons CO- et catégorisé les textes transcrits (textuellement avec certaines 
correctioas grammaticales et linguistiques. comme précédemment) après chaque 
entretien avant de retourner sur le terrain. De cette façon, nous avons pu conduire 
chaque entretien selon l'analyse complétée: dans un but de valider ou d'etudier 
davantage des catégories et des phenomènes emergents Il s'agit ià d'une des 
caract&istiques majeures de la recherche qualitative. comme le rapporte Paüié (1994, 
p. 152): iï est question de «[ ...] simultméite de la collecte et de i'analyse, du moins au 
cours des predres etapes. contrairement aux façons de faire plus habituelles où la 

collecte de domks est effectuée en une seule occasion et suivie de l'analyse de 

l'ensemble du corpusa. Il est d'ailleurs toujours interessant de pouvoir valider en 
personne et sur place des impressions. même avec des individus diffi5rents. plutôt que 
d'avoir B le f e  seulement à partir de verbatirus "mortsn. Toujours est4 que nous 
avons 6gaIement comparé nos idees, nos codes et nos categories ceux et celles des 
premiers entretiens et de notre materiel secondaire. a[...] Une théorie an& est 
consvuik et validée simultadment par la comparaison constante entre la réalité 

observée et i'analyse 6mergente». comme nous le d h i t  PaW ( 1994. p. 150). C'est ce 
que nous avons tenté de mettre en application. Au cours de Sexercice, nous avons fait 
un effort de corroboration des donnees et des dCcouvertes avec ce qui avait eté noté 
dans les notes de tenain accompagnant les entretiens. Nous avons de plus developpé 
un tableau sommaire (qui ne peut être présente cause de son caractkre confidentiel) 
des caractéristiques des meres. Celui-ci nous a pemiis de nous rappeler rapidement le 
profil de chacune des mères et d'bvaluer mentalement si un phenornene émergeant 
refIétait l'expérience de la plupart d'entre elles ou non En d'autres mots, nous 
pouvions rapidement conclure si un tel phénomène s'appliquait B la mere 1. B la mère 
2, la mère 3, etc. avant de passer il sa validation et sa description plus d~îdlée par 
les textes et i'analyse. En& nous avons relu de fqon d~~ les 4 premiers 
verbatims de i'etape 2. ainsi que les 4 verbatims analysés l'gtape présente, afin de 

bonifier tout moment notre compréhension des phénodnes et de l'expérience des 

mi?res. 



C'est la quatrième étape que nous sommes retournee des entretiens 
effectues lors de l'étude préliminaire sur le terrain, tel que recommande par Paiïîé 
(1994) et Strauss et Corbin (1990). Nous avons entrepris une analyse post-hoc des 
verbath d'une entrevue de groupe effectuée en decembre 1995 auprès de 10 parents, 
dont 9 mères, qui participaient au programme Parents-responsabIes. Nous avons fait 

de meme avec les verbatims de 2 entrevues individuelles I.éalisées en fevrier 1996 

auprès de d r e s  qui participaient au même programme mais dans d'autres lieux 
geographiques. Ces deux verbatims avaient d'ailleurs dejh Cté analysés. Ainsi nous 
avons pu comparer notre nouvelle analyse des verbatims h l'ancienne, pour constater 
une 6volution dans notre façon de nommer les pMnomi?nes mais n6anmoins une 
certaine continuité dans les categories observees. Les 8 entretiens de la recherche 
principale ont tt6 relus en détail B ce moment pour triangulation avec Les entrevues 
pdc6dentes. Puis. les données de toutes ces analyses ont Cté uiang& avec certains 

autres mat&iaux de l'etude préliminaire sur le terrain, par exemple avec Les notes de 
terrain prises et les observations faites en Lien avec l'affection parentale au cours de 33 
soirées de rencontre avec les parents du programme. De plus. nous avons fait un effort 
de trianguiation de nos d&ouvertes avec celies de nos expériences et de nos materiaux 
secondaires et ant&ieurs. Nous pensons par exemple il I'expérience de la chercheure - 
au-delà des notes de terrain- auprès des quelques 60 parents et 120 enfants côtoyés et 
observés pendant près d'un an au sein du programme; ià l'expérience d'animation et 
d'observation de la chercheure auprès de quelques 15 enfants de prématernelle lors 
d'une session de huit semaines ià une &oie de quartier defavorisé; a l'observation de 
ces enfants en interaction avec leurs parents au depari et 2k I'anivée de la 

ptématernelie; l'expérience de la chercheure rencontrer les familles de ces enfants 
domicile avant le debut des ciasses et a observer leurs expressions d'afEection; et aux 

notes de terrain prises sur ces expériences en lien avec la prématernelle et l'affection 
parentale. Ainsi, nous avons pu réaijser des triangulations de différentes formes à 

partir de tous ces cléments: triangulation temporelie. spatiale et par combinaison de 
niveaux (Muchielli. 1996). En d'autres mots, le temps echu entre les differents 
moments de cokcte et d'analyse des données a permis de faire une triangulation 
temporelle pour prendre en considhtion une possible dimension 6volutive du 
phhomène. De plus. Les difft5rent.s contextes et lieux geographiques des entretiens ont 
permis une viangulation spatiale des données et des phénomenes. Enfin, i'entrevue de 
groupe, les observations et les entrevues individuelles ont permis de faire une sorte de 



triangulation par combinaison de niveaux: niveau cokctif. niveau individuel et niveau 
interactif. Nous avons constate que malgré ces variations temporelles. spatiales et de 
niveaux, les phénomènes ne variaient que très peu. Les codes et les categories des 
dinerents matériaux commençaient plutôt B se recouper. des pMnorn&nes révélateurs 
dmergeaient et des points centraux d'ancrage se confinmient Nous avons. de cette 
façon. pu prendre de plus en plus confiance en notre Moxisation progressive. 

A la cinquième etape. nous avons debute la modélisation (etape 5 de la 

théorisation ancrée) et entrepris une pre&re dbauche de dcit dans Iaqueh nous 
avons o r g d .  regroupé. justif2 et valide une multitude de cat6gori.s wurées et de 
pMnomènes. La moddisation consistait établir les relations structurelles et 
opérationneks du phénomène p ~ c i p a i  un niveau ekd d'abstraction. Tout au long 
de l'exercice. nous avons B nouveau fait un effort de triangulation. cette fois avec des 

analyses antérieures effectuées au cours de l'dtude p r é b h h  sur le terrain et 
rapportées dans un article (Le Sieur. 1996a) et une communication (Le Sieur. 1996b). 
De plus. nous avons relu encore une fois et de façon très d&aiiEe les 11 verbatims 
analysés pour nous inspirer et pour valider notre ecriture par des citations et des 

explications. Nous notons aussi que c'est ainsi que nous avons developpé des fiches 
&O-d~mographiques d6taiWes (mais confidentielles) sur les meres, différentes du 
tableau sommaire décrit Mape 3. Ces fiches socio-demographiques nous ont permis 
de valider et d'ancrer rapidement ies phénorn&nes et la theorisation Cmergeante. Nous 
considdrons que ces fiches d&aWes nous ont &t5 très utiles lors de certains moments 
pius mtenses de l'analyse. Elles nous donnaient. en quelque sorte. le profil de chacune 
des m&res a plusieurs egarcis tels: nom. fige. scolarite, nombre d'enfants. sexe des 
enfants. nom des enfants, statut matrunoniai, emploi, etc. Elles rassemblaient, 
egalement. des faits plus "qualitatils" decrits par les meres, comme: les particulantés 
de chaque enfant. la relation avec chaque enfant. l'enfance de la m&e. les points 
saillants de sa definition de i'al5ection. etc. Lors de I'analyse. nous avons souvent 
passé systématiquement en revue les fiches pour  vah hier ou noter de nouveaux 
phénomènes. Nous avons pu constater en un clin d'œil si les idées et les pensées qui 
nous habitaient s'appîiquaient toutes les meres. B quelques unes ou a aucune d'entre 
eW. Autrement, nous aurions eu B relire toutes les transcriptions chaque fois. ce qui 
autait pu nous faire perdre facilement le fil de nos idées. Évidemment, les khes socio- 
d6rnographiques dtaient un outil efficace pour sonder initialement nos inspiratioas; 



mais nous nous sommes toujours réfCrée &entuellement aux textes intégraux des 
entretiens pour valider et soutenir les points qui alfaient constituer la theorkation. 

L'ébauche du récit rédigée il partir de ces eExmnts a ensuite C t é  présentée L'Qu# 
de direction pour lecture et critique. 

C'est dors qu'un travail très hctueux, et que nous considerom des plus 
importants au niveau de i'anaiyse et de L'interprétation, a eté entrepris avec i'Cquipe de 
direction Plusieurs séances de discussion et dT6change en dyade et en groupe ont eu 
lieu avec les membres de i'équipe pour faciliter remergence du savoir acquis par nous, 
la chercheure. au fil des mois. Les etapes de mise en relation. d'intégration et de 
modebation (etapes 3.4 et 5 de la th6orisation) s'&aient effectuées assez difticilement 
en vase clos et sur papier. Une verbalisation partir du récit devenait essentielle à 

cette Btape pour rafnraer L'analyse, pour confirmer les phénomhes et pour identifier les 

points saillants de la theorbation Mieux encore. nous avions besoin des questions 
additionneIles proposées par le codirecteur de recherche au sein des discussions, soit: 
"Qu'est-ce qui vous h p p e ?  Qu'est-ce qui va il L'encontre de ce ii quoi vous vous 
attendiez? Qu'est-ce qui vous appar& une contribution nouvelle au domaine? Qu'est- 
ce qui ressort? Qu'est-ce qui est prédominant? Comment résumez-vous vos 
d6couvertes lorsque vous parlez de votre recherche vos coEgues doctorants. a vos 
amis et a vos proches?" Ainsi, les Cchanges avec nos coiiègues doctorants. nos amis et 
nos proches ont egalement W tenus en consid&ation dans notre r6Oexion de 
chercheure. Ils nous ont pexmis de cerner les points saillants de notre savoir acquis. 
Les échanges verbaux avec d'autres gens. et principaiement ceux avec d'autres 
chercheures et chercheurs, nous sont apparu critiques dans l'avancement de notre 
thdorisation Nous avons de plus enregistré les rencontres de discussion avec notre 
équipe de direction. L'écoute et L'analyse post-hoc de ces enregistrements nous ont 
permis d'autant plus de mûrir notre réflexion 

En sixième Ileu, nous avons formahé une schématisation de la théorisation et 
de la modt%sation bmergentes. Plus precisément. nous avons soumis notre équipe de 
direction plusieurs versions Cvolutives d'une représentation graphique de la 
théorisation Chaque soumission etait accompagnée d' une présentation verbale suivie 
d'une d&Wration de plusieurs heures avec l'équipe. Nous avons de nouveau 
enregistré chaque rencontre puis analysé les enregistrements pour leur contenu. Ceci a 



été réalise en plus de relire il nouveau les 1 1 verbatims analysés. L'ensemble de cet 
exercice nous a pennis de préciser notre réflexion, de perfectionner la théorisation et 
de schématiser L'expérience des meres en Lien avec L'afFection parentale. La 
xhématisation ailait représenter la structure d'une prochaine dbauche de récit. C'est 
pourquoi il etait essentiel qu'eh soit remise en question plusieurs fois. Ultimement, le 
schéma de la theorisation retenu est devenu il fa fois le squelette ou la structure du 

récit et la modélisation de la théorisation ( h p e  5 de la theorisation ancrée). 

A la septième etape, nous avons analysé 5 autres entretiens que nous avions 
effectués et fait vaomire au mois de juillet 1997. toujours avec des meres dinerentes, 
mais que nous n'avions pas encore analysés. En effet, les vacances estivales nous 
causant probI&me B remter des meres. nous avions profite de la disponibilité de ces 5 
autres participantes sans savoir pour autant si les entretiens seraient utiles ou 
superflues. Ces entretiens additio~eh nous ont permis de valider la schernatisation et 
kt théorisation en 6volution. C'est en cours de route que la saturation des données tek 
que decrite dans Muchieni (1996) s'est fait ressentit. C'ttait «[ ...] le moment lors 
duquel le chercheur réalise que l'ajout de données nouvelles dans sa recherche 
n'occasionne pas une meilleure compréhension du phenornene btudib (Ibid. p. 204). 
Ap& avoir effectue l'analyse de 2 des 5 entretiens additionnels, nous avons de fait 
constaté qu'une saturation des données entourant l'expérience de l'afTection parentale 
se faisait sentir. Nous avons quand &me analysé ks 3 entretiens additionnels qui nous 
etaient disponibles. tout en sachant que les domees &aient satur6es. Nous aurions 
donc pu effectuer. ou du moins analyser* 3 entretiens de moins sans que la théorisation 
ni la sch&natisation n'en aient pour autant etc affectees. Strauss et Corbin (1990) 

decrivent 3 critères pour repérer la saturation des données: aucune nouvek 
information ne semble emerger des categories; la description de la catggorie est dense 
et inclusive de tous les &menu du phenornkne; et les kns entre les catbgories sont 
bien etablis et validés. C'est en effet ce que notre analyse nous dhontrait ce 
moment-ià, tel que corroboré avec l'équipe de direction. L'~chan~onnage théorique 
nous avait amen6 a 4.4 la g6dration d'une th60risation valide, exhaustive et bien 
ancrée empiriquement [...lu et en particulier a[...] une bonne variation des 

phénomènes obse~és  [...]P. tel que suggeré dans MuchieE (1996, p. 54). En somme, 
comme i'intention &ait de faire Bmerger une théorisation sur le phénomène de 

l'affkction. c'est ultimement b jeu de kt saturation des do& et de l'&hmt.üionnage 



theorique qui a 
étaie nt presque 

détermine ie nombre suffisant d'entretiens. Les données additionneles 
superflues, mais parce que nous les avions en main et en tête (puisque 

nous avons nous-même effectue tous les entretiens), nous avons quand même tenu 
compte des 5 derniers entretiens dans la théorisation ancrée, et non seulement de 2 
parmi eux 

Au cours de la huitiéme dtape du déroulement, nous avons rédige d'autres 
versions du récit et éventuellement, sa version 6mk. Ces versions ont &idemment 
pris en consid&ation les 7 autres etapes de cueillette et d'anaiyse des dondes. Nous 
avions dors en main 16 verbataas analyseS. Nous les avons relus en detail pour 
approfondir noue réflexion et mieux préparer notre redaction. En somme, nous avons 
lu et relu en detail les transcriptions de chaque entretien non moins de 5 fois au cours 
de l'ensemble des etapes, en plus de les avoir consultées chacune manuekment plus 
de 100 fois environ. De plus, nous avons "rechercher" (fonction du logiciel Word de 

MicrosoftQI) une fouie de mots-clés dam nos verbatims pour repérer les phenomhes. 
Par exemple. lorsque nous avons voulu ancrer le fait que les meres parlent souvent du 

toucher en lien avec SafTection parentale. nous avons recherche le mot " touchern sous 
diverses formes conjuguh dans tous les verbatims enregistrés sur notre disque dur 

(c'est-&-dire tous. i'exception d'un seul de l'btude pr&mhaire sur le terrain). afh de 

prélever des citations validantes. Dans b cadre de cette huitième etape. nous avons 
donc commencé il rédiger din6rentes versions du recit final, en les confkontant avec le 
directeur de recherche ainsi que l'bquipe de direction complète. Cet exercice. ainsi que 
la longueur d6mesurée du récit, nous ont alors amenée ii nous doter de lignes 

directrices afin de pouvoir évaluer de l'importance relative de chaque phénomène. En 
d'autres mou. nous nous sommes posée les quatre questions suivantes en regard de 
chaque phénodne pour savoir lesqueis pouvaient être mis B l'écart: "S'agit-il d'un 
phtno* lie ii i ' ~ t i o n ? " ;  "S'agit-il d'un phenomène qui existe chez plusieurs 
mèresr; "S'agit-2 d'un phenomène qui nous aide comprendre i'expéience des 
d r e s  en lien avec l'afliection parentale?" et "Est-il &vident de théoriser il son sujet?" 
Ceci nous a permis de réduire le nombre de phenornenes retenus et de centrer quelque 
peu notre théorisation Par ailleurs, nous avons égaiement fait un exercice de 
schématisation inductive qui nous a permis de valider et de perfectionner la 

schématisation produite retape 6. Plus précisément, nous avons relu et retravaillé le 
récit, puis B rebours. nous avons produit une représentation graphique du travail 



effectué que nous avons ensuite pu comparer il la sch&natisation de retape 6. De cette 
façon, d'autres phénomènes ont ett? réévaiués et certains changements ont pu être 
apportés au récit et B Ia modélisation de la theorkation. Éventuellement, nous avons 
intégré toutes ces amdiorations et tous ces ajustements et avons rédigé la version 
fide du récit accompagnt?e de sa sch&natisation fuiale. 

En somme. nous estimons que nos Ctapes de collecte et d'analyse des 
données nous ont perrnis d'apporter rigueur et validite notre tht2orisation. Nous 
retrouvons essentîekment 4 composantes il la collecte de données et iî Panalyse 
concomitantes efTectuées. CeIles-ci sont venues préparer, etablir, triangukr, valider et 
compléter la Worisation et la recherche de façon iterafve et non-séquentielle. Les 
composantes de la recherche. et  non ses etapes présentées plus haut, sont représentées 
graphiquement il la Figure 5. sans ordre précis. 

Figure 5 
Les composantes de la collecte de dom6es et de l'analyse 

concomitantes de notre recherche 

RÉALISATION DES 1 ENTRETENS 1 
ANALYSE DES ( EKlRFllENS 1 



Par aüleurs. nous avons essentiellement e ffec tu6 cinq &ries d'entretiens. tel 

que présenté ik la Figure 6: deux au cours de i'btude préliminaire et trois au cours de la 
recherche principale. Tel que mention6 plus haut, les entretiens fixent chaque fois 
entrepris auprès de mères dinerentes. puisqu'il s'agissait pour nous de confirmer une 
théorisation émergente plutôt que de valider des vbcus précis. Cela signifie qu'au totaL 
nous avons travaillé avec 3 entrevues effectuées en 1995 et 1996 et avec 13 entretiens 
effectués en 1997. ce qui nous amène ik 16 entretiens au totaL 

Figure 6 
Lm séries d'entretiens effectuées 

1 entrevue 2 entfevues 
& groupe individuelies 

4 entretiens en 
4 premiers 

analyse 
5 entretiens 

en tretieas coacomitante additioanels 

* - O  - 
dec. 95 fev. % mai 97 juin 97 juii. 97 

9 Y 
Émûe préliminaire Recherche principale 

Les entretiens ont tous duré entre une et deux heures, comme prévu. Les 
premiers entretiens ont tous eu Lieu dans un local fermé de l'institution fkt5quenuk par 
un des enfants de la participante ou par la ou les participantes elles-mêmes. tel que 
souhaiié. Toutefois, nous nous sommes bientôt trouvee aux prises avec les vacances 
d'eté de toutes et de tous au cours de la recherche p~cipale. Les organismes. les 

écoles et &me certaines garderies &aient fermes. Nous avons donc dO trouver de 

nouveaux contacts qui nous ont aide ii repérer des meres du milieu souhaiîé. Par 
contre. celles-ci et burs enfants ne Mquentaient pas n6cessajrernent une institution en 
particulier. Ainsi, la demière série d'entretiens a pour la plupart et6 effectuée au 
domicile des participantes. Les enfants y &aient présents dans deux cas et dans un de 
ceux-ci ils ttaient un peu derangeants. il n'en reste pas moins que le type de d p o m  
obtenues, la profondeur et m&me l'intimitt? des propos et des emotions exprimées ne 
semblent pas avoir et6 brimés par le contexte de la maison. Les meres ont ri et pbu6 
au même titre que celles interviewées dans les locaux fermés. Nous estimons &me 
qu'elles se sont peut-être confith davantage parce qu'elles se sentaient en lieux 



connus et sécurisants. Avec un certain recul, nous croyons qu'il aurait peut-être eu? 
préfhble d'effectuer tous Les entretiens au domicile des mères. comme le sugg6rait 
d ' m u r s  notre critique des recherches sur l'section parentale rapportées dans la 
recension des ecrits qui semblaient toujours deplacer ks parents vers des laboratoires 
ou des cün8ques. c'est-&-dire vers des endroits hors du milieu naturel ou du contexte 
familial des sujets. Dans aucun cas avons-nous eu la présence du conjoint ou d'autres 
adultes qui aurait pu venir modifier ies propos des mères. Dans i'ensemble. Les mères 
interviewées B la maison semblent avoir bu5 accommodées par cette formule simple et 
facile: la chercheue avec qui elles avaient parE au tégphone venait chez elle leur 

convenance. Pour des mères dkbordées, isoiées et sans voiture, cette absence de 

deplacement et de besoin d'une gardienne &ait vraisemblablement apprécit5e. 

Par aikurs, même si une certaine désirabilité sociale etait vraisemblablement 

présente dans les propos des m&es en debut d'entretien, nous avons ressenti qu'après 
un cenain temps, un climat de confiance s'est btabü entre la chercheure et chaque 
participante. En d'autres mots, nous considtirons que les meres se sont rapidement 
permises de s'exprimer ouvertement sur le sujet de l'dliection parentale. De plus. nous 
avons posé plusieurs questions aux meres sur leur entourage et sur les personnes qui 
les entourent. De cette façon, nous estimons peut-&îre avoir obtenu des informations 
plus crues sur les réalités du e u :  "En general, est-ce que ks parents doment 
beaucoup ou souvent de l'affection leurs enfants. selon toi?" En demandant aux 
&res de nous parler de leurs amis. de leurs voisins ou de leur famille elargie, nous 
croyons qu'a se pourrait m&me qu'elles nous aient transmis certaines informations sur 
leurs propres réalités et expériences sous le couvert de la troisieme personne. Par cette 
technique d'entrevue, nous estimons avoir pu assurer une cueillette plus compiète 
d'informations. 

Enfin, nous notons que maigre que nous ayons avisé les meres qu'elles 
pouvaient nous contacter en tout temps après l'entretien en cas de malaiEe ou de 
perturbation drnanant de notre rencontre, aucune d'entre elles n'a recow & cette 
possi'bilité . 



2. LE RECRUTEMENT ET LE PROmL DU GROUPE DE 
PARTICIPANTES 

Nous avons essentiellement effectue 13 entretiens semi-dirigés qui ont eté 
effectués entre mai et juillet 1997 pour les fh spécifiques de la recherche principale. 
De plus, nous avons r6cupéré 3 entrevues réaWes en decembre 1995 et f6vrier 1996 
lors de I'ttude prélùninaire sur le terrain pour fins d'analyse et de vianguiation. 

Les participantes aux 3 entrevues de I'etude pr6limlliaire sur le terrain ont 6té 
recrutées via le programme Parents-responsables de Tochon et Trudelle (1995- 1996). 
Comme chercheu participante ce programnie de rencontres et de discussion pour 
des parents de miiieu socio-économiquement fai.Ie, nous avons pu proposer il un 
groupe de 10 parents. dont 9 mères. d'aborder b thhe de l'affection parentale lors 
d'une soirée d'echange. Ayant accepte volontiers. ce groupe de parents a donc 
échangé sur le theme pendant une heure partir de questions ouvertes que nous leur 

avons lancées. Nous avons commencé l'entrevue partir de Ia question suivante: 
"Avez-vous des exemples ou des anecdotes dTaEection et de tendresse envers vos 
enfants il me raconter?" Nous avons poursuivi l'entrevue essentiellement en posant des 

questions d'appoint aux réponses obtenues. par exemple: "Est-ce qu'il y a des 
dinérences avec chaque enfant?": "Est-ce qu'il y a des moments où les enfants ont 
besoin davantage d'affection et de tendresse?"; et "Est-ce que la disposition des 
parents change?" 

Le profil précis (par exemple: âge, scoiarit& type d'emploi, etc.) des 9 meres 

du groupe interviewe il y a plus de deux ans ne nous etait pas disponible. Toutefois, 
nous savons que celles-ci etaient toutes rattachées ii une garderie il but non-lucratif 
située en cnilieu socio-économiquement faible en Estrie. au Quebec. Nous pouvons 
ajouter qu'il s'agissait de 9 mères dont au moins un enfant phc6 temps plein ou 
temps partiel li la garderie etait âge de moins de six ans. C'est d'ailleurs il la garderie 
de leurs enfants que L'entrevue s'&ait dtroulée. Nous savons de plus, ayant cbtoyé ces 

dres pendant 9 mois il raison d'une rencontre aux 3 ou 4 semaines dans le contexte 
du programme Parents-responsables, que les situations suivantes Ctaient présentes au 
sein du groupe: femmes alcooliques, femmes violentées. femmes divorcées ou 
&parées, femmes dont les enfants ont des Nres dflerents, femmes dont les enfants ne 



voient jamais leur père. femmes m e n a c h  physiquement et psychologiquement par 
ieurs ex-conjoints, etc. 

Par ailleurs, les deux meres interviewees individuekment lors de I'Ctude 
- 0  - préhmam sur le terrain faisaient. elles aussi, partie du programme Parents- 

responsables. Toutefois eiles étaient rattachees & une garderie & but non-lucratif d'une 
autre cornmunaue socio-économiquement faible de l'Estrie. Encore une fois. nous ne 
connaissons pas le profil exact ni d&aïilé de ces mères. Nous savons toutefois que 
chacune avaient 2 enfants âgés de moios de six ans, un garçon et une fille. que l'une 
d'entre eiies avait un nouveau-né, que les deux avaient des conjoints. que l'une d'entre 
e k  avait des enfants de pères dini%nts et qu'elles etaient toutes deux de milieu 
socio-économiquement faible. 

Les pro& des 13 participantes recrutées au sein de la recherche principale. 
pour leur part, sont bien COMUS. Ces meres ont eté repérées de diverses façons. 
C e d e s  d'entre e k s  ont tté remtees par l'entremise d'une enseignante d'école en 
milieu socio4conomiquement faible de Sherbrooke avec qui nous avions dejh travaik?. 
D'autres ont ét6 recrut6es par L'entremise de deux coordinatrices d'un organisme 
sherbrookois but non-lucratif qui vient en aide aux mères de müieu socio- 
économiquement faible. Encore d'autres ont Bte recnitees par L'entremise d'une 
coordonnatrice du programme Passe-Partout en milieux socio-économiquement fhibles 
situés i'est de la ville de Sherbrooke. En&, d'autres meres ont Cté recrutées par 
Sentremise d'une psychoéducatrice de la région de Sherbrooke qui travaille avec des 
famüles de milieu socio4conomiquement faible. Ii est ii noter que plusieurs autres 
contacts nous ont Cgakment aidee certaines etapes du recrutement. 

En debut du processus, nous avons tout simplement invite sans trop de 
. . .  discnmmation des uiformatrices vivant une situation Einanciere précaire participer 

k recherche. D'aiUeurs, tel que Strauss et Corbin (1990. p. 18 1) le suggerent: d h c e  
we are not sure yet witich concepts are theoretically relevant, we rnay not kmw ot hi3 

point the most o p p o ~ e  ploces, persors, or documents to go to for evidence of o w  
concepts. At first, we are open to all possibilities a d  it is this openess, rather thon 

specificity, thut gui&s initial sampling choicesu. En d'autres termes, nous ne 
connaissions pas encore les concepts théoriques pertinents & L'expérience des &m. 



surtout au cours de IT6tude préliminaire sur le terrain. De cette fqon. le choix des 
partripantes demeurait relativement ouvert et flexitie. Toutefois, au hr et & mesure 
que notre analyse progressait, que des concepts thdoriques emergeaient et que nous 
tracions le portrait des premières participantes. nous pouvions commencer cibler plus 
précisément le choix des nouveks participantes. Nous souhaitions que plusieurs 
caractt?ristiques socio-économiques soient représenth au sein du groupe. Or. nous 
avons remarque, par exemple, qu'un certain type de mères Ctait sous-représenté, soit 
celui des mères issues d'une pauvreté relativement globale et extrême (Colin et aL, 

19%). Meme s'ii nous apparaissait clair que les mères les plus en besoin sont souvent 
ceUes qui sont debordées et fe rmh non seulement ii paaiciper il des entretiens pour 
fins de recherche. mais aussi aux programmes d'dducation parentale. nous mus 
sommes alors efforcée de repérer ce type de mères, soit Z i  partir du huitième entretien 
Nous avons réussi, non sans difEcultC, à favoriser des rencontres avec des mères très 
démunies lors des derniers entretiens. C'est avec l'aide de nos personnes ressources du 
d i e u  que nous y sommes parvenue puisqu'elles connaissaient au préahbie les 
conditions de vie des meres et nous ont mis en contact avec les plus d6favorisées 
d'entre elles. C'est 6galement par l'entremise de nos personnes ressources que nous 
avons pu nous assurer que d'autres caract6ristiques soient reprt%ent&s au sein du 

groupe de 13 meres de la recherche principale. Le pronl du groupe de participantes est 
présenté au Tableau 10 et expliquk par la suite. 

Ainsi, parmi les 13 participantes de la recherche principale, la plupart sont 
aujourd'hui agées entre 20 et 34 ans et ont accouche de leur premier enfant dans la 
vingtaine. Sede une mère a eu son enfant avant i'âge adulte, soit 17 ans. La majorité 

des mères ont 2 enfants' tandis que 4 d'entre elles ont un enfant unique. Seulement 2 

&res ont respectivement 3 et 4 enfants chacune. Cela représente 25 eafants au total 
pour nos 13 mères participantes, soit une moyenne de 1.9 enfants par mère. Nous 
signalons & plus que nous avons demande aux mères de nous decrire leurs enfants et 
leurs caract&%Ques particulieres. Trois mères ont mentionné que leur enfant etait 
hyperactif. mais elles ont kgalement rapporté que ce diagnostic &ait le leur. 



Tableau 10 
Le profil du groupe de 13 participantes de la recherche principaie 

-- - 

Caractéristique 1 Repartition 

Nombre de mères aui ont entre ... 
2d2Aaas: 3 
25-29 ans: 4 
30-34ans: 5 
35-39 ans: 1 
Nombre de mères aui ont eu iew ~remier 
enfant entre,.. 
15-19 as: 2 
20-24ans: 5 
25-29 ans: 5 
30-34 ans: 1 
Nombre de mères avant ... 
(13 participantes avec 25 enfants au W; 1.9 
enfant en moyenne) 
leafant: 4 
2 enfants: 7 

4enhts: 1 
Nombre d'enfant ayant ... 
moins de i an: O 
1 aa: 3 
2 ans: 4 
3 ans: 6 
4 ans: 4 
5 ans: 6 
6 ans: 2 
plus & 6 ans: O 
Nombre d'enfants aui sont. .. 
F'illes: 10 
Garçons: 15 
Nombre de mères aui ont ... 
Secmdaire incacnplet 5 

Coins technique: 3 
BacciiaLiréat: O 
Nombre de meres aui sont.. . 
Ai& SOaajei: 7 
Chômage: O 
Temps partiel: 4 
Teanps plein: 1 
Mère au f o y ~  1 



Statut avec le père des enfants 1 Nombre de mères aui sont ... 
cohabitation: 4 
Separatioa avec garde partagée: 4 
Separatioa avec garde canplete: 1 
Separatiaa très récente avec 

Souche ethnique 

Situation financière rapportee2 

Situation finadère il l'enfance rapportte' 

garde indéteminée: 4 
Nombte de meres aui sont de souche ... 

12 
Française: 1 
Nombre de mères aui ont une situation 
financière. .. 
Moyenne: 0 
Moyenne-fhible: 3 
Faible: 3 
Très hiMe: 7 
Nombre de mères aui avaient B I'enfance 

1 une situation financiike ... 

Une mère dit reaüsa un emploi additioonel la maison et deux mères disent firire leurs C<udes au 
CÉGEP parallei-mt 

Notu avais urilise divers points de r e p b s  pour Cvaluer qualitativement la situation hanci&e 
acaidle cies mères ainsi que leur situation financière a l*enfimce, sans pour autaor pretadre k 
précisicm. Cenaios de œs poiats de repaes scmc la ciifficulté A arriver fïnaaQèrement chaque ma$ 
l a  &amstances qui ont pu déclencher leur pauvreté, la durée de lm pauvrete. leur -dane sur 
les prestations d'aide soàale, les doses doat elles peuvent mauquer* le <ype ai l'état de leur 
logement et leut quartier de résidence. 

AncienneG de la pauvreté2 

Les enfants des participantes sont tous âgés de 6 ans ou moins. Le critère 
initial voulait que les enfants soient âges de "moinsn de 6 ans. Toutefois seulement 2 

enfants sur 25 ne rencontrent pas tout il fait ce critere, etant deja 8gés de 6 ans. Les 
enfants ies plus nombreux sont ggés de 3 ou 5 ans, les trh jeunes enf'ts sous Sage de 

Moyenne: 2 
Moyenne-faible: 1 
Faible: 4 
Très faible: 6 
Nombre de mères dont la pauvreté est ... 
Récente et peut-être transitoire: 3 
Ancienne et peut-être chrmique: 10 

1 an n'&nt pas du tout représentés. Enfin, 10 des enfants des pmpantes sont des 
nIles et 15, des garçons 

Au niveau de la scolant6, 5 dres  sur 13 n'ont pas c o m p ~ t é  leurs etudes 
secondaires. Parmi les 8 mères qui les ont comp1~tées. 3 d'entre elles ont cessé leurs 



btudes aprés le secondaire. 2 après le CÉGEP et 3 après un cours technique. il n'en 

reste pas moins que la majonte des meres interviewees. soit 7. sont prestataires d'aide 

sociale et ne travaillent pas. Certaines d'entre elles disent préferer l'être pour pouvoir 
s'occuper de leurs enfants; d'autres ne voient aucune autre façon de vivre. Quatre 
autres mères ont un emploi temps partiel, une est il temps plein et la derniere est 
mere au foyer. Seulement 4 meres sont en cohabitation avec leur mari ou leur conjoint. 
Toutes les autres sont séparées du père de leurs enfants. Quatre de ces dernières ont la 
garde partagée de leurs enfants, une en a la garde compEte et 4 autres sont séparées 
depuis peu et donc ne connaissent pas encore leur situation de garde. Par aüleurs. 
toutes les mères recrutees sont de souche qu6~coise il i'exception d'une seule qui est 
d'origine fhçaise. 

Enfin. les dres nous ont rapportees qualitativement leurs situations 
fbncières actuek et l'enfance. À l'instar de Colin et al. (1992). nous avons utilisé 
des criteres qualitatifs pour gvaluer la situation Enanci& des méres, sachant, tout 
autant, qu'eues vivaient une précarit~? financiere minimale, selon les personnes- 
ressource professionnelles qui ies cBtoient et qui nous les ont réf&ées. Ainsi, tel que 
stipule au Tableau 10 (note 2), nous avons demande aux meres de nous dbcrire leurs 
situations financieres actuelie et l'enfance. Nous avons utilisé des points de repère 
rapportés par les meres pour qualüier ces situations, sans toutefois prétendre h la 

précision. Certains de ces points de rep&re sont: la difnculte arriver chaque mois, les 

circonstances qui ont pu dtkiencher ieur pauvrete, la duree de ieur pauvrete. bur 
dependance sur les prestations d'aide sociale. les choses dont elles peuvent manquer, 
le type ou Mat  de leur logement et leur quartier de résidence. Selon notre analyse 
relativement structurée de ces points de repère. un peu plus de la moitié des mères 
vivent une situation financière actuek relative que nous qualifions de "tri% faible". Les 
autres mères sont réparties de fqon Cg& entre des situations 6nanci&res que nous 
qualifions cette fois de "f 'bbw et de "moyenne-faiblew. La situation finamière des 
mères B I'enfanoe aurait globalement et6 moins faible qu'a l'heure actuelle. avec 2 
mères qui vivaient une situation "moyennen et une mere de moins qui vivait une 
situation "t&s faiblew i'epoque qu'aujourd'hui Le groupe serait donc moins aisé 
hciErernent aujourd'hui qu'il ne l'&ait il i'enfance. 



Il est il noter que nous avons q u a  cette catt?gorisation de situation 
"hancière" plutôt que "socio-économique" car nous estimons que les dimensions 
humaines, sociales et psychologiques des meres sont dïûïciIes comparer. Nous 
estimons que toutes les meres vivent des situations "sociales" diffacües. En effet, 
plusieurs caractéristiques sociales et psychologiques retrouv6es au sein de notre 
tchantülon de 13 meres de la recherche principale et de celui de 11 meres de l'étude 
prélimsiaire sur ie terrain s'apparentent teks "d'extrême pauvretén decrites par 
Colin et al. (1992): depression, burn-out, tentative de suicide. MoIence conjugale et 
familiale, inceste. dossier criminel Cpuisement parental, depassernent parentai, 
assistance régulière d'intervenants. abondance d'enfants. absence d'effort de 

contraception. fraude, toxicomanie importante. multiplicitt? des conjoints. insalubrité 
du logement, soucis financiers extrêmes. pauvrete dans le langage et l'tducation. etc. 

Dans l'ensemble. nous estimons que pluskurs carac teristiques sociades et 
économiques sont représentées au sein de notre groupe de 24 mères, au totai 
(recherche principale et etude prt?Iiminaire sur le terrain cumuiées). Toutefois, nous 
constatons que peu de meres de notre &antillon sembient être tout ii fait depourvues 
de connaissances psychologiques ou sociales qui pourraient ieur venir en aide. Nous 
avons d'aiüeurs &entuekrnent posé une question de façon syst&natique aux meres 
interviewées pour réaliser que plusieurs d'entre elles ont d@k suivi une thérapie. 

demande de l'aide ou lu des Iivres d'aide pour s'alimenter dans leur d6veloppement 
personnel et parentai. Il ne nous appd pas tout a faù surprenant de constater que les 
rnihes mères qui ont accepté de participer cette recherche ont dejà demande de 
raide ou suivi une thérapie. et q u ' e h  sont probablement c e k  qui accepteraient de 
partaciper des programmes d'éducation parentaie!. Nous soupçonnons. par &urs. 
que d'autres d res  plus fermées qui n'ont pas accepté de participer cette recherche 
seraient probablement aussi fermées à d'autres formes d'intervention ou d'aide, 
comme les programmes d'bducation parentale ou la ththpie. En d'autres mots. nous 
consid6roos que notre diflicuité à recruter des meres très dt5pourvues et en grand 
besoin s'apparente probablement à la difnculté a rejoindre ce meme type de meres 
pour ieur apporter de raide. comme par l'entremise de programmes dTt5ducafion 
parentale ou de thérapie. Nous croyons donc que nos participantes sont 
représentatives, ii cet egard. des participantes d'bventuels programmes d'éducation 
parentale. 



Nous rappelons, en premier lieu, que les objectifs de la recherche sont 
d'expüciter et de comprendre Pex@rience des meres rencontrées en lien avec 
l'af5ection parentale et d'en developper une theorisation. Nous ne visons pas savoir 
si ces mères sont affectueuses ou non, ni il evaluer ou mesurer l'affection parentale 
apportée. Nous voulons plut& connaîî ce que ces &res vivent, ressentent, pensent 
et expriment quant ii l'section parentaie. Quek en est leur expérience gloôaie? 
Qu'est-ce que c'est, pour elles, i'affection parentale? Qu'en pensent-elles? Que disent- 
elles faire ou vivre quant & i'afTection parentale? Comment expliquent-eiles ce qu'elles 
font ou vivent? Les meres peuvent ainsi nous donner un aperçu de ieur pratique 
rapportée. voire de leur impression quant ik leur habileté & &tre affectueuse. qu'à nofre 
tour nous analysons et situons dans un ensemble de constats theorifes. Mais 1 ne s'agit 
pas de rechercher des données précises sur leur agir ni sur leur qualité de parent. Cette 
nuance est importante a retenir la lecture du r&it de l'analyse et de la théorisation 

Nous précisons de plus que notre récit est le reflet des etapes d'analyse par 
theorisation et des d6couvertes trnergentes sur le phénomene pMcipaL Il témoigne de 

la comprehension du phenornene plutôt que de son explication. de sa decouverte 
plutôt que de sa v ~ ~ a t i o n  (Muchiel& 1996). Nous soulignons que les mots choisis 
pour decrire l'expérience des meres, que les themes utilises pour regrouper et 
distinguer les phénomenes et qu'une certaine séquentialité reEtt5e dans le processus 
des mères sont tous des produits d'une analyse de théorisation: nous ne prétendons 
pas qu'il en soit autrement. En réalite, l'expérience des meres est plut& complexe. 
non-structurée. confondue et simultanée: nous espérons quand meme en avoir laisse 
quelques traces. Nous citons les mères ii plusieurs reprises dans b but de traduire le 
plus fidelement possible les propos des participantes et de marquer l'ancrage 
empirique de l'analyse. Les temoignages ne sont que très Eg&rement adaptés de 
corrections, surtout grammaticales et parfois linguistiques. pour en faciliter la lecture. 
Autrement, même les expressions communes ont étt? retenues pour respecter le 

langage parlé des participantes. Dans le respect de la confidentialit6 tous les noms 
réels des mères et de leurs enfants ont et6 rempiacés par des pseudonymesymes Les 



chBies entre parenth&es ia fin des citations sont nos réferences coditiees nous 
permettant de retracer les textes dans nom banque de données. 

3.1 L'expérience de I'a.f!fecüon parentale comme combat à deux niveaux 

À ia suite de la présente recherche, après avoir entendu parler, echanger, 
pleurer, discuter. raconter et debattre des meres sur le sujet, après avoir analysé et 
Morisé les dom& selon l'approche par theorkation ancrée, qu'en est-il de 
l'expérience d'affection parentale des mères participantes? Quels sont les éléments 
forts de cette expérience? Sur quoi porte-t-elle en d6fïnitive? 

Chez les mères rencontrees, I'afTection parentale se présente d'abord 
fondamentalement comme un combat int&ieur, un combat souvent pénible. déchirant, 
confrontant, qui confine la déception, voire ii la résignation. Ce combat se joue B 
aivers niveaux de polatite: être ou ne pas &tre affectueuse, vouloir &tre a&xtueuse 
saos en &tre capable, avoir Pintention d'eue afTectueuse mais en être empêchée: voilà 
l'expérience que nous reflètent les meres en lien avec L'affection parentale. A un 
premier plan, la bataiïle oppose un ideal d'section auquel les meres aspirent et des 

contingences, souvent difnciles surmonter. À un deuxième plan, la Lutte est l i W  
entre une intention d'afktion et des limites essentiellement ponctuelles. En somme, il 
s'agit d'un combat vécu a deux niveaux: "Entre ideal et contingences, entre intention 
et limites: I'affection parentale comme combat interieur ". 

Les mères sont, en effet, confrontees interieurement ii plusieurs éléments en 
lien avec I'a£f'ectioe A un premier plan, e h  vivent un combat entre leur ided tr&s 

ekv6 en L n  avec PafEection parentaie et des contingences encombrantes et réelles. En 
d'autres termes, les inères parient de Pidéal d'affection ii atteindre, mais révi9ent aussi 
des contingences ou des réalités d'enfance et d'adulte qui viennent B son encontre. 
Alors qu'elles visent être affectueuses envers leurs enfants. les meres disent en être 
empêchées par des soufhnces int6rkures et des influences profondes. 

A un deuxième plan, cette fois plus concret et proche de L'action' les mères 
expérimentent entgalement ce combat int&ieur alors qu'elles sont en interaction avec 
leurs enfants. A ce niveau. e k s  font face B un &diement entre une intention 



d'affection envers leurs enfants et des limites ponctuelles. En d'autres termes. alors 
que les m&res s'apprêtent & être affectueuses envers leurs enfants au quotidien, des 
circonstances négatives se présentent pour empêcher que l'intention se réaüse. 

Lorsque i'ideal est juxtaposé aux contingences et que i'intention est 
juxtaposée aux limites, les &arts sont d'ampleur. Les &arts sont d'abord marqués de 

multiples obstacles profonds lies B la m h .  ses antécédents et B son environnement 
Ils sont egaiement marques d'obstacles quotidiens propres il la e r e ,  l'enfant, leur 
relation et d'autres personnes qui ks entourent. Tous ces facteurs contribuent 
l'expérience du combat interieur et tumultueux des meres représenté la Figure 7. 

Or. cette expérience de combat int&ieur puise à plusieurs sources et revêt 
diverses formes. D'abord, les grands besoins affectifs apparents des mères sont 
marquants. En effet, les xn&res semblent etre en très grand besoin de recevoir de 
I'aEection avant même de pouvoir en donner iî leurs enfants. Leurs propos restent 
des biessures intérieures profondes et des besoins aBectifs non comblés. E k s  ont, 
pour la plupart, vecu une enfance difficile et vivent comme adulte des vies qui 
contriiuent à alimenter Ies besoins affectifs de leur enfant intt?rieure blessée, c'est-à- 
dire de leur soi affectif int&ieur. Les m&es semblent donc plus ou moins en mesure 
d'&tre &tueuses a priori envers %un enfants. avant d'avoir elles-mêmes rqu de 

SaEection de ces derniers ou des gens qui les entourent. Pourtant, les meres savent ce 
qu'est l'affection parentale et prêchent combien elle est importante dans le 

developpement de leurs enfants. Mais e h  sont aux prises avec leurs propres besoins 
aî3ectits et contingences qui les empêchent d'atteindre leur ideal. De plus, leur idéal est 
alimenté par des connaissances significatives en lien avec I'afCection parentale: les 
mères ne sont pas en manque de reflexions et de convictions quant au sujet. 

En faitT ii appar& impératif de mettre de L'avant les trois constatations qui 
suivent. qui recadrent en quelque sorte l'image qu'on peut avoir des participantes B la 
recherche et du thème traite: 

1. L'affection est d'abord un besoin pour les m&es rencontrées; 
2. Ces mères ont une enfant intérieure biessée; 
3. N~anmoins. eUes sont très "coNlitiSSantesn de l'affection pareniale et prSnent son 

importance dans le developpement des enfants. 



Figipure 7 
Entre idda1 et contingences. entre intention et limites: 

l'affection parentale comme combat nitérieur 

Cantiagtacu 



Ces trois éléments nous ont frappée comme chercheure et nous ont obligée 
remettre les penduies il l'heure quant il notre conception de la ckntèle visée par cette 
recherche. et souvent visée par les programmes d'education parentale. Tout d'abord, 
nous avions des attentes et des préconceptions quant iî la compréhecsion du thème 

"afEection parentale". Pour nous. comme d'ailleurs pour les auteurs recensésT 
I'afKection parentale représentait, de toute hidence, un don du parent il l'enfant. Nous 
n'avions pas présumé que les &res pouvaient concevoir autrement l' aEection 
parentale. même une fois la direction ou le sens du geste ou du sentiment précisé. 
Pourtant, 1 s'agit o prion pour elles de quelque chose q u ' e k  doivent ou veulent 
recevoir. plut& que de quelque chose qu 'ek  donnent ou q u ' e h  o k n t .  C'est ià 
notre première constatation importante face aux m&es et face au th&ne B 1'Ctude. 

Ainsi, nous avons da. nous-meme, ajuster notre compréhension du theme en fonction 
du point de vue des meres. Nous avons constaté que spontadment, les mères ne 
conçoivent pas SaEection comme un don, mais plutôt comme un besoin de recevoir. 

Cette constatation fut rév&rice en soi et nous amena vers une autre prise de 
conscience: ces mères couvent en e k s  une enfant int&ieure, dans le sens de f'identite 
affective. gravement blessée. Les meres ont dtvoiié, par l'entremise de lem propos et 
de leurs pleurs. que des carences affectives importantes les affligent. C'est amsi que le 
mot "afKectionn invoque chez elles d'abord ce besoin de recevoir plut& que la 
disposition B donner. Il &ait donc necessaire comme chercheure d'ajuster notre 
conception des mères il cet 6gard aussi: il ne s'agissait pas d'un groupe de mères avant 
tout sereines et combih, mais plut& d'un groupe de meres relativement souflkantes 
et en besoin aflectif. Nous avions donc devant nous un groupe différent de celui 
auquel nous pouvions nous attendre. selon nos préconceptions. Il etait important pour 
nous d'intégrer cette deuxième constatation a h  de pouvoir bien entrer dans 
l'expérience des mères en Lien avec I'afTection parentale. 

[1 n'en reste pas moins que lors des enmtiens. les meres ne restaient pas 
fixées sur l'affection comme besoin persomei, m&me si certaines d'entre elles y 
revenaient souvent. Elles parlaient eventueilement de i'af5ection qu'elles apportaient et 
voulaient apporter leurs enfants, malgré les contingences et Les limites impüquh- 
C'est là qu'une fois encore. nous avons da, comme chercheure. ajuster notre 



conception des mères. Contrairement ce que nous pouvions croire. et c'est là la 

troisieme constatation que nous voulions mettre de l'avant. les m&res sont très 
connaissantes et inspirées par le Wme de l'affection parentde. voire volubiles son 
sujet. Des d6nnitions. des exemples et des explications quant l'importance et aux 
antécedents de l'afkction parentale nous ont Cté fournis sans trop d'hésitation. Nous 
avons &é surprise par l'ampleur des connaissances des meres et par Les ressources que 
certaines d'entre elles utilisent afin de devenir meilleure personne et meilleure mère. 
Comme chercheure. nous sommes donc partie un pas en avant par rapport notre 
conception d'origine: ies coanaissances théoriques des meres du milieu en lien avec 
I'affection parentale sont beaucoup plus abondantes et importantes que nous ne 
I'inraginions. C'btait là un préjuge defavorable au milieu que nous avons eu il coniger. 

C'est dans L'esprit des principes de la recherche qualitative et des consignes 
que nous nous sommes données comme chercheure qu'il nous importait de faire part 
dès maintenant aux lecteurs de ces trois constatations. Nous considérons ces éléments 
trb importants parce qu'ils habitent les meres et parce qu'a teintent bur expérience 
de I'afZection parentale. du combat int6rieur vecu et n&essairernent. façonnent le récit 
qui en decoule. 

Enfin, nous tenons B souligner que ce r&it a pour but de refléter le plus 
clairement et le plus précMment possible notre théorisation sur l'expérience des mères 
en lien avec l'affection parentale. Il n'en reste pas moins que l'on vexra, à certains 
moments, que ces cléments souvent complexes s'entrecoupent et même se confondent, 
meme si dans l'ensemble, ils se distinguent relativement bien les uns des autres, comme 
nous avons tenté de le demontrer. 

3.2 Le combat entre Pidéal d9affechfon parentale et les contingences 

C'est B un premier plan phüosophique et contextuel que se deroule le combat 
interieur des meres. ï i  s'agit d'un plaa philosophique au sens des pendes. des 
convictions, des connaissances et des r6fiexions qu'ont les meres eu égard ii 

l'affection. De plus. il s'agit d'un plan contextuel qui fait réference aux réalités 
d'enfance et d'adulte des meres, Ieurs antécédents et il kur environnement. 
L'erisembie de ces éEments forment la toile de fond associ& aux mères et à leur 



expérience. Il s'avere qu'au sein de cette toile de fond. les meres vivent d'importantes 
tensions et contradictions eu 6gard il i'anection parentale. Leur conception de celle-ci 
et de son importance. leur nfee comme meres affectueuses* leur vécu ii l'enfance. ieur 

contexte de vie adulte, l'environnement et )es influences qu'elles subissent: voP des 
composantes de leur vie qui entrent souvent en connit les unes avec les autres. D'une 
part. les mères decrivent un id&i dtafTection parentale qu'elles conçoivent et auquel 
e k  aspirent. L' ideal représente un objectif de perfection imaginaire non atteignable. 
D'autre part, Les mères d6voilent d'importantes contingences qui causent embDche 
l'ideal et avec lesqueIles elles doivent vivre. Les contingences sont des obstacles qui 
peuvent emptkher que i'ideai se dalise. L'expérience des meres se caracterise donc. 
ce premier plan philosophique et contextuel par un combat entre un ideal d'affection 
qu'elles pranent et des contingences profondes qui peuvent nuire L'atteinte de cet 
id& La représentation sch&natique sommaire de la Figure 8 souligne ce premier plan 
du combat, dont l'aspect caract6ristique est l'antériorité. 

Figure 8 
Le combat entre ideai et contingences 



Les d r e s  d&oilent par rentremise de leurs propos qu'un idéal ou un objectif 
de perfection en lien avec I'aection pareniale les anime. En d'autres termes. une 
discussion sur le thème Evoque chez elles une forme de description id6aWe de 

l'afZection parentale. composée de vaEeurs. de convictions et d'aspirations nôlant 
i'inatteignable et le rêve. Au sein de cet idéal, une m&e doit d'abord avoir v&u un 
modele parental positif d'anection parentale et aujourd'hui, e k  se doit d'8tre 
connaissante et introspective. de même que responsable face ii ses devoirs de d r e  
affectueuse. De plus, cette mère, dans I'idtal, fait preuve d'une section parfaite il 
regard de ses enfants, ce qui engendre une relation &ectueuse avec eux et par 

conséquent. produit des enfants tout a fait cornbiés. La Figure 9 présente les qualités 
et les exigences que les mères associent a L'idtaI d'affection et qu'eiies semblent viser 
au plus profond d'elles-m&mes. 

Figure 9 
L'ideal d'affection parentale 
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3.2.1.1 Le modèle parentai positifi Le modele parentai positif représente le point de 
depart de i'id&l dTaEection parentale des mères. Idéaiement. une mkre a elle-dme 
grandi dans L'aEection, dans la chaleur et dans ramour auprés de ses parents. De cette 

façon. il lui est plus facile dT&tre il son tour Hectueuse envers ses propres enfants. 

En effet, les mères expriment de façon quasi unanime que ie rnodde de leurs 
propres parents est des plus déterminants dans les pratiques et attitudes parentales 
q u ' e h  peuvent demontrer aujourd'hui La tendance, selon elles. est il reproduire 
presque automatiquement le v&u i'enfance et le modkle parental observé. Comme 
en témoigne les convictions de plusieurs mères. le modèle parental est transmis d'une 
genération l'autre: <<Pour moi c'est important. et je veux que ce soit important pour 

mes enf'an ts... pour que ça continue de generation en g&t!ration» (1:Zl). C'est 

pourquoi presque toutes les meres expliquent leur expérience de I'afFection en parlant 
de leurs parents: 

Moi, j'ai une mère qui est super aiTectueuse et tout le temps à 
iYcoute. Elle a toujours deviné et et6 au devant de nos besoins. 
Aiors pour moi, c'est naturel Je ne me force pas; je n'ai pas ii me 
dire: "Ah! ia il faut que je le prenne". Nos Moi, c'est quelque chose 
qui est d'instinct parce que j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite 
[... J Se suis il l'aise dans ça (4:4). 

La m&e citée rencontre donc b premier cntkre de Pideai, c'est-&-dire qu'ek 
a vécu un modele parental afEectueux positif. Toutefois. lorsqu'une mere ou un père 
n'a pas eu des parents affectueux. c'est ià que probième se pose: K.. Si je me fie il 
mon ex-conjoint. lui, il n'en a pas eu... [de L'afEection] dans son enfance. Donc l a eu 
beaucoup de misère à dhontrer ses sentiments et son afEectiom (1:17). Lorsque le 
critère de l'idéal n'est pas rencontré. il s'aven! possible non seulement de repéter ce 
que L'on a vecu comme enfant, c'est-&-dire de ne pas être affectueux A son tour 
comme parent, mais aussi de ne pas &tre o u W  pour faire autrement: di faut être en 
mesure de Potnir. Quand on a reçu quelque chose, on peut i'offik. Si j'ai reçu un 
toucher d'amour, je suis capable de l'oc mon enfant>> (6:17). Par contre. a[...] le 

parent qui n'a pas reçu d'afkction. il a beau dire T a i  un sentimentw, il va aputer: 
"Comment je vais le domer a mon enfant? "... Il n'est pas capable de b demontrem 
(4:7). Le parent qui a vecu un modele parental negatif est donc mal pris u[ ...] parce 
qu'il n'a pas C d  habitué ià-dedans. [dans l'affection et l'amour] ; il n'a pas bté &vc? là- 



dedans. Pour lui, ce n'est pas dans sa routine de vie. ce n'est pas une habitude [...] w 

(1: 17). R s'agit de l'utilit6, voire de la necessite d'avoir reçu de l'afKection it l'enfance: 

a [...] Dépendamment de ce que tu as reçu toi dans ton enfance ... Un parent qui n'en a 
jamais reçu ne pourra pas en domer s'il ne sait pas c'est quoi C'est toujours le 
principe que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas appriw (4:6). 

Un parent qui n'a pas reçu dVafTection l'enfance peut donc. présumément, 
reproduire ce modtle negatif auprès de ses enfants. Mais id&dement, un tel parent 
renverse et defait son modèle parental non-désirable ... C'est d'ailleurs ce que disent 
faire p1usieurs des mères dans Pideai qu'elles nous présentent. Même si certaines 

d'entre elles n'ont pas reçu dT&ection de leurs parents. celles-ci s'empressent de nous 
dire qu'elles sont en mesure de corriger leur cycle gthérationnel negatif. Par exemple, 
une d r e  qui nous parle d'abord des autres parents avoue par la suite ne pas avoir 
reçu elle-même beaucoup d'section Toutefois. e k  s'empresse aussitôt de nous 
exptiquer que contrairement aux autres. elle ne reproduit pas le modele negatif de ses 
parents: 

C'est peut4tre la maniere dont ils ont grandit aussi Tu sais. je veux 
dire ... Moi, c'est sûr que de Paf5ection: je n'en ai pas eu il la tonne. 
Mais moi, j'ai fait le contraire. Moi, je me suis dis: "O,& moi ça va 
marcher chez nous. Moi, je vais en avoir. chez nous. de l'amour" 
(3:2 1). 

En fait, Les m m  qui n'ont pas reçu d'afTection i'enfance ont la forte 
conviction de renverser le modàle parental négarif: d e  vais lui donner ce dont il a 
besoin et puis je ne veux pas lui faire ce qui m'a et6 fait, ce que moi j'ai eu# (2:19); 
d'ai grandi sans etre touchée puis j'ai trouve ça trks difficile. Je me suis dis que si un 
jour j'avais un enfant, je le toucherais>) (6:12). Elles veulent protéger leurs enfants de 
ce qu'elles ont vécu et ainsi comger le cycle gent5ratio~el negatit C'est la limite de 
I'idéai et & la contingence; c'est une illustration du combat. d'essaie de me rappeler 
ce que je n'aimais pas que mes parents fassent avec moi J'essaie de ne pas lui faire 
ça» (11:ll). Le combat pour vaincre le passé est intense: les meres ne veulent pas 
succomber la règle de transmission g6nérationnelle; cela irait Z i  rencontre de leur 
idéaL 



Les meres souhaitent de plus donner l'exemple positif leurs enfants. afin de 

les voir ieur tour être afEecnieux envers leurs pairs. et eventuekrnent envers ieur 
conjoint et leurs propres enfants. Comme Pexplique une m&e: &il voit que 
quelqu'un Lui donne de l'affection ou qu'a prend le temps d'&se avec lui, i1 va &tre 
comme ça plus tard)) ( 1 1: 16). C'est pourquoi une autre mere dit: uEt puis je veux que 
ce soit important pour mes enfants; pour qu'ils puissent en donner leurs enfants et 
puis que ça continue. Pour ne pas qu'a aient une peur de ça: de donner de l'affectiom 
(1:21). Par aüïeurs. dans l'ideal q u ' e h  decrivent, certaines mères veulent Mter que 
les enfants imitent les traits non-aftectueux de leurs grands-parents ou meme de leur 
père: *Non, moi je ne veux pas que le petit se dom ça comme defaite [comme 
excuse]: "Je n'ai pas conau ça; ma mkre ne m'a jamais dome ça; je n'en ai pas eu chez 
nous; pourquoi je t'en donnerais?" Parce que j'ai COMU des gars comme ça» (1:18). 
Ainsi les mères livrent bataille non seulement au modele de leurs propres parents, mais 
aussi celui de leur conjoint ou ex-conjoint. 

Dans I'iddai, b modele parental hérite est donc positif et montre en exemple 
aux enfants. Le cas echkant, il est contré. c'est-&-dire que la m&re ideaie qui n'a pas 
r e ~ u  d'atrection i'enfance réussit il renverser le modele parental negatif de ses 
propres parents et h bloquer i'influence negative des autres sur ses enfan ts... S'agit-il 
d'un rêve? 

3.2.1.2 La mère corvraissmte. La mere connaissante fait egalement partie intégrante 
de i'icieal d'affection parentale des meres. Cette qualité d'être connaissante de 

I'dection parentale est ~ 0 n d i t i 0 ~ e k  il l'existence de rideai, nous livrent-elles. En 
d'autres termes. une d r e  id@ doit savoir ce qu'est Saffection parentale et doit en 
conmiZre les bienhiW. 

Iî s'agit d'aüleurs là d'une qualité qui semble eue reflétée chez la majorité des 
mères rencontdes. En effet, elles connaissent. d6nnissent et expliquent l' aftection 
parentale, son importance et ses conséquences avec relative aisance. Le critEre de 

l'idéal d'affection qui veut qu'une mère soit connaissante est atteint h la lueur des 
propos des meres. Par exemple. deux mères décrivent leur représentation de i'aftection 
parentaie: «Pour moi, ce que ça veut dire. c'est que même si ce n'est pas 



&essairement par des signes physiques* 1 faut vmiment que l'enfant sente I'afktion. 
soit par la parole ou autremenb (13:9). Une autre m&e decrit: 

C'est l'affection physique comme les caresses* les câlins. le contact 
physique. se faire bercer. se faire prendre dans les bras. tout ça [...] 
C'est aussi au niveau plus psychique, disons. ou mental, comme la 
présence qu'on peut kur donner, I'&oute. le support. C'est de les 
accompagner dans ce qu'ils vivent et dans leur developpement (7:9). 

Ainsi, ies mères démontrent des connaiSSaRces en lien avec l'affection 

parentaie et ce, en accord avec l'ideal p-nté. Pour certaines rnères, ces 
connaissances sur l'affection parentale sont innées: aPour moi, personnellement et 
dans mes sentiments. je trouve que c'est inne en moi C'est mon instinct maternel; ii 
est vraiment développé. Puis je suis portée il &r vers eux» (7: 10). Par instinct, ces 

mères savent ce qu'est I'aEection: de n'ai pas lu beaucoup. le trouve que c'est 
important et tu sais. des fois. on dirait que ça se fait tout seul [...]>> (1 1:16); et &a n'a 
pas besoin de livre de L'a£féction. Ça vient de ton fond toi, (10: 15). 

Pour d'autres mères. les connaissances sur i'affection parentale sont acquises 
dans les livres: «il faut dire que je lis beaucoup. Quand je suis tombée enceinte. plutôt 
que de demander aux parents comment on s'occupe d'un enfant, je me suis acheté des 
livres et je suis aiIée chercher toutes les Uiformations moi-même>> (135). Une autre 
mère decrit: .Ils disent dans les livres. du contact qu'on a avec notre père et avec 
notre mère, que c'est ça qui affecte comment on se sent plus tard» (13: 15). Enfin* 
deux autres meres nous devoilent leurs connaissances acquises probablement par 
l'entremise des livres: 

Bien, je pense que [i'affection parentale] c'est essentiel son 
dt5veloppement psychique et m h e  physique. Je pense qu'un enfant 
qui... C'est ça. on a fait des Btudes Cdessus des bébés qui n'ont 
aucun... Des soins. juste changer des couches ou donner a manger 
sans aucune caresse ou qu'on ne les prend jamais. Ce sont des 
enfants qui vont se laisser pratiquement mourir parce qu'ils n'ont pas 
d'anection [...) Je l'ai lu ou je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a des 
&des de faites dans les orphelinats ou des choses comme ça 
(7: 12). 

Une autre mère décrit: 



Tu sais, iis ont fait des expériences sur les animaux: les singes 
choisissent une mère beaucoup plus laineuse plutôt qu'une m&e en 
fils de fer qui d 0 ~ e  une simulation de boire ... Ça parle, le toucher et 
ia douceur.., (6: 17)- 

Nous considerom que ce sont ià des connaissances relativement btendues 
l'egard de l'affection parentale. Nous tenons B souligner Bgalement que plusieurs 
m h s  utilisent encore aujourd'hui l'approche par les livres pour s'alimenter de 
coonaissances. Trois mères, par exemple, sont chacune en train de IUe un livre: dUors 
ià, j'ai commencé à lire un livre parce que je suis dans une période plutôt diffkik ces 
ternps-ci. C'est Parenfi e m c e s .  de Thomas Gordonw (623);  bien. ma &re m'a 
donné un iivre récemment. C'est Mn mère. mon miroir de Nancy Friday [...] Je suis en 
tram de le lire et je trouve que c'est vrai [...],; «[ ...] plus je m'aime et plus je leur en 
donne; moins je m'aime et moins je leu. en donne. Pour moi ça se simplifie B ça 
J'aime bien lire là-dessus. C'est un petit livre qui s'appelle Les merveilleuses façons 
d'aimer son e n f m  [de Iudy Ford]. C'est concret et c'est une travailleuse soc& qui a 
écrit ça» (85). 

En plus des livres, la consultation ou les thdrapies semblent aussi permettre 
aux mères d'acquerir des connaissances sur l'affection parentale et la parentdité. tel 

que visé au sein de l'id6a.L Plusieurs rneres disent avoir suivi ou reçu un certain 

moment une forme de tht?rapie ou d'aide. et certaines plus que d'autres: «Parce que 
j'en parie beaucoup, parce que les psychologues. je les connais quasiment tous (rire)» 
(1:9). Une autre rnee nous expiique: 

Oui uai consulte quelqu'un] pour h violence que j'avais eu 
physiquement et tout ça Je trouvais ça dur. J'étais comme 
déstabüisee. Ça c'etait dans une maison d'hébergement. mais je 
n'&ais pas dl& vivre dans la maison. J'etais juste aliée consulter une 
thérapeute qui etait là. Je suis ailée deux ou trois fois et ça m'a fait 
du bien (1 1:22). 

Enfin, et un peu dans le &me sens que les thérapies, certaines mères ont 
assisté divers programmes d'éducation parentale. Ces derniers peuvent egalement 
contribuer il i'acquisition de connaissances en lien avec i'affection parentale. En enet, 
toutes les mères interviewées lors de la recherche préliminaire sur le terrain faisaient 
partie du programme Parents-responsables (Tochon et Trudek, 1995- 1996). Dans ce 



contexte, e h  discutaient de leurs réalités de parent et s'echangeaient des façons de 

faire auprès des enfants. De plus, une mere rencontrée au sein de la recherche 
principale dit avoir suivi le programme Hanen, dont I'objectif Ctait de solutionner les 

troubles hgagiers de son enfant, et une autre m&e. un programme d'ateliers sur 
l'estime de soi et la dependance affective. Il est noter que les mères n'ont pas 
mentionné les médias comme source d'information, même s'a est possible qu'eks 
acquièrent des connahances additio~eks par leur entremise. 

La majorité des d e s  sont donc "connaissantes". ik tout le moins 

théoriquement, de l'anection parentale et ce, principalement par instinct ou par 
rentremise de d6rnarches comme la lecture. les therapies ou les programmes d'aide. 

3.2.1.3 La mère introspective. L'ensemble des d&narches personneiles ddcrites 
contribuent ii ce que les mkres rencontrent un autre cntere de l'id&& celui d'bue 

introspectives. Sans cette capacité de prendre conscience de leurs comportements et 
de les comprendre. les meres peuvent mettre en péril l'ideal d'affection parentale. 
selon ce qu'elles nous rapportent. 

Dans les propos qui suivent, une mere nous explique en quoi l'introspection 
thérapeutique est d'une grande aide. surtout chez les parents qui ont des pas& 
difticiles et des blessures il gu&k 

Je pense qu'l y a des parents qui ont eté battus qui sont capables 
d'être sains avec leurs enfants parce qu'ils ont 6volu6. qu'ils ont fait 
une thérapie ou qu'il9 ont pris le temps de s'occuper d'eux autres et 
de voir leurs problèmes en pleine face et tout ça. C'est qu'il y en a 
qui n'ont pas fait ce cheminement-& (9: 15). 

C'est comme si l'introspection aidait ik pallier b mod& parental négatif: un 
c&re de l'idéal qui compense pour un autre qui n'est pas rencontré. C'est d'ailleurs 
œ qu'une mère du groupe Parents-responsables nous rapporte. Par l'entremise de 

thérapies. de discusMns et d'introspection, elle dit &tre devenue consciente de ses 
agirs, avoir compris ses comportements, avoir h i n é  sa toxicomanie et avoir dus& 
aujourd'hui, B &ire une meilleure mbre. Elle nous explique, titre d'exemple: 



Moi, j'ai essayé de donner bnormhent d'flection mon enfant.. 
Je pense que c'est parce que quand j'&ais jeune. iï n'y avait pas 
d'affection chez nous. C'était wi climat très fioid et très dur. J'ai 
compris plus tard. quand j'ai fait une thérapie [...], qu'avec DanieL 
mon premier, j'ai essayé de compenser [...] Je lui en ai donné 
beaucoup mais B quelque part, c'est comme si je lui en avait donne 
trop [...] (0.3: 11). 

Cette mère comprend, par introspection et avec un certain recul, qu'ek 
tentait de donner trop d'section & son nIs a h  de compenser pour ses propres 
manques I'eafance. Elle dit aujourd'hui savoir et comprendre qu'il n'btait pas 
approprié de le faire. Son désir de compenser I'avait poussée dans une direction 
inadéquate. selon e k .  Mais heureusement, l'introspection i'a ramende sur un plus 
droit chemin, indique-t-elle. 

Malheureusement, 1 semble courant que seules les situations les plus ckülkik 

amènent ies meres demander de l'aide ou B se doter d'outils. LRS crises mènent à 

l'introspection "de survie" et au développement personnel presque forcé. Tel semble 
&tre b cas d'une mère qui se remet de l'abus subi de son ex-conjoint: 

Est-ce que tu connais k Paroliere? C'est un Centre de femmes. J'ai 
suivi des cours ià. J'ai SUM le cours sur ia dépendance afTective. J'ai 
fait du Alanon En tout cas, tout ça m'a amenée à être très bien 
aujourd'hui J'ai travaillé mes attitudes* Je remarque que quand je 
suis stressée. je me tape sur la tête. C'est inconscient et avant, je ne 
voyais pas ça Mais maintenant, je le sais quand je me tape sur la tête 
[...] LA, je change et je suis correcte. Alors mon bonheur est de plus 
en plus m a î î  (8:Z). 

Cette mère continue en suggthnt que prend de l'estime de soi et on doit 
prendre conscience de soi-&me>> (8:15) pour réussir ih être aectueuse. ll s'agit 
d'cléments ci& pour rencontrer l'ide& La iecture et l'introspection, par exemple, ont 
permis il une autre mère de pardonner ses propres parents et de comprendre ses agirs, 
nous explique-t-elle: 



[...] À force de lectures, je me suis rendue compte que je domais 
beaucoup dTaf5ection parce que j'en avais manqu6 longtemps avant 
avec mes parents. Maintenant. j'ai appris pardonner. I'ai appris 
comprendre pourquoi eux-autres ne m'en avaient pas donnée [...] Iis 
ne savent pas comment. c'est comme ça que j'ai pu kur pardonner. 
C'est en lisant et en r6néchissant qu'un moment donné je me suis 
rendue compte que je leur en vo% beaucoup d'avok manque 
d'affection (13:s). 

La d r e  ayant participé au programme Hanen, pour sa part. dit avoir appris 
a montrer a son enfant le bon parler. Elle rapporte egaiement avoir eu la chance de 
travaitler de près avec lui pendant six mois. C'est ainsi qu'elle lui a apporté de 
i'attention et qu'elle a pu comprendre sa part de responsabïiité dans les difncultés de 
langage de son fiïs, decnt-elle. La m8re introspective qui fait des d&narches de 
developpement personnel fait donc partie intégrante de i'ideal decrit par les mères. 

3.2.1.4 Ln mère respomable. La mère decrite dans rideal d'affection parentale se 
doit Q p h e n t  dT&tre responsable et ce, principalement deux egards. E k  doit 
d'abord considérer qu'etre afktueuse est de t'ordre de son devoir. De plus, elle doit 
considerer que I'affkction parentale représente un besoin vital de I'edant. 

En effet, selon ce que les meres nous rapportent, une mère qui a mis des 
e n . '  au monde se doit, tout simplement. d'être affectueuse envers eux. C'est son 
obligation maternelle:  TU I'as mis au monde et ce n'est pas parce que tu veux lui faire 
du mal ou que tu veux essayer de le négliger [...lu (1 1%) nous dit une mère de fqon 
un peu cynique. Une autre mère exprime. elle aussi, cette obligation d'entde de jeu: 
@En partant, c'est un gros point pour moi [I'aEection parentale], parce que je les ai  
mis au monde. Je les ahne beaucoup et s'iis ont besoin que je ies dorlote. que je les 
prenne, que je les berce [...] je le f- (25).  Cette mère ajoute: uSi tu as mis un bîre 
au monâe, c'est parce que tu le voulais, que tu I'ahnab (2: 12). Comme i'expüque une 
autre a&!, ~Premierement. tu le mets au monde et ce n'est pas juste pour un cwue 

ou pour le €un de dire: T a i  un bebé"~ (3:13). Un devoir accompagne le tout:  alors 

je me suis dit que je i'ai mis au monde et qu'elle n'a pas demande de venir au monde. 
Aujourd'hui, je m'occupe d'elle. Je ne l'ai pas faite juste pour le plaisir de la faire non 
plus, cette enfant-là [...], ni de la laisser faire ou de la laisser allem (3:7). 



Ainsi, la mère responsabk est aectueuse par devoir: a [...] Dans le sens que 
je suis une m&re et une mere ça fait ça: c'est Ià pour ça Tu sais. dans le contrat ... B 
(45). n est int&essmt de constater qu'fi ne s'agit pas nécessaifernent d'un libre choix: 
la mère idéale ne decide pas dT&tre afTectueuse par la bonté et la grandeur de son cœur. 
mais e k  le fait plut& par devoir et obligation.. Pourquoi est-ce ainsi? 

Chose certaine, nous expliquent les rn&resT c'est que l'affection parentale est 
de l'ordre des besoins vitaux de l'enfant. En L'occurrence, il n'est pas question de 
choisir: I'appon d'affection parentale n'est pas facultative. La mere responsable sait 
que l'affection, «[ ...] c'est vitab (7:12), que &'est vital, comme le touchen. (6:17). 
Plus prédséaient, ul'enfant a besoin d'section parentale pour s'envoler. Ce sont ses 
racines; ce sont les premières choses qu'il apprend dans la vie» (1 1 : 16). Une absence 
d'affection parentale peut être tri% dommageable pour l'enfant, comme l'explique 
cette mère: *C'est primordial [...] Si tu n'as pas d'affection parentale. en tout cas moi 
personnellement. je ne pourrais pas vivre. C'est primordial l'affection, (1: 16). 

Les rn8res juxtaposent m&me l'flection parentale il des besoins pius 
fondamentaux de i'enfant: a[ ...] C'est un besoin vital C'est aussi important que de 
manger, (6:12); ai, je pense que c'est la première chose quand un bébé naît. C'est 
la première chose dont il a besoin, plus que de manger. II a besoin qu'on le touche» 
(7: 12); et «[ ...] c'est un besoin cote duquel tu ne peux pas passer. Tu n'as pas le 
chou [...] Mon Dieu. Je te dis: c'est un besoin fondamentaL Je veux dire. c'est notre 
besoin pour vivre. L'afïection c'est comme respirer et manger» (43 1). Au sein de 
l'id- aucune mère ne passe donc côte de ce besoin si vitad, de ce devoir. Les mères 
ont toutes ii &tre responsables 

3.2.1.5 L'Mection parjoite. Dans Sidéal représente par les rn&res* il existe aussi une 
description de l'affection parfaite apportée. En d'autres mots, l'af3ection parentale 
opth& prend une allure relativement bien d&ïnie. s'agit, essentiebment, de 
toucher chaleureux envers l'enfant, d'amour envers lui, d'attention et de temps qui lui 
sont consacrés. De plus. des qualités d'implication et d'authenticite complètes 
entourent l'affection, de même qu'un sentiment d'amour actu&. La mère tout fait 

ideale hérite donc d'un modele parental positif et eile est connaissante. introspective et 
responsable. Mais par-dessus tout, elle apporte une a£Fection partaite B ses enfants. Les 



premiers éléments de rideal sont en quelque sorte des intrants ou des facteurs qui 
aident ou qui contribuent il ce qu'une miire puisse &tre parfaùement af5ectuewe envers 
ses enfmts. Zntirnement, par contre, c'est l'section parfaite apportée qui importe le 
plus. Cette affection parfaite peut m&me compenser pour les criteres précedents qui 
n'ont pas Cte rencontrés, nous expliquent certaines &es. En d'autres termes, c'est ri 
qu'une mère doit, ii tout prix, se manifester pour rencontrer l'ideaL 

La description idediste de I'afEection parentale est donc relativement 
uniforme chez les mères. Celles-ci parlent d'abord universellement du toucher qui 
r e p e n t e  l'affection il sa plus simple expression: «Bien.. [i'afl'ection c'est] toucher 
les cheveux, toucher le corps avec douceur. une etreinte, un bec» (6:13) et 
uLTafTection parentale, bien: le toucher. Moi. le toucher. c'est important [...]» (55). 
Ensuite, nous entendons souvent, daas les propos des mères, les mots "amourn et 
"attentionn pour d&rire l'section parentaie; on comprend ainsi l'ampleur et retendue 
du thème et ses similitudes avec d'autres concepts. Par exemple. des mères nous 
decrivent: Uc'est sûr que PafEection, tu sais. c'est de I'amo W... >> (1: 12); uMoi pour 
moi c'est ... aimer les enfants» (25); &'est quoi? C'est l'attention que tu peux donner 
a l'autre. Tu sais, je veux dire ton enfant, vraiment a.. >P (3: 13); et «De l'aiTection 
quelque part, c'est de l'amour. Tu te sens airné ou quelque chose, (530). Ces mots 
sont egalement util& comme synonymes de I'aEection parentale, comme dans les 
exemples qui suivent: «Bien, le toucher. l'amour, la tendresse ... C'est l'afTectiow> 
(6:17) et c'est comme un geste dTafTection. d'amour envers l'enfant» (6: 19). «De 
l'affection, c'est de l'amour» (7:13). 

En plus du toucher, de l'amour et de l'attention accordés l'enfant, 
l'affection comporte le temps qu'on lui consacre. C'est ià un autre critère dominant au 
sein de Pidéai d'affection parfaite: «Prendre le temps avec i'enfant. .., (6: 10). Le 
parent doit être très souvent présent et partager des moments précieux avec l'enfant 
Une mère nous d h i t  que d'est  en donnant du temps en tout cas, de l'attention et du 

temps [...]w (8:7) que l'enfant reçoit v6ritablement de l'affection. Pour une autre mère 
aussi: *Moi, c'est beaucoup basé sur le temps leur donner. Le &nage passe après.. . 
C'est le t e m p  (0.2: 1 1). Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aIler trop vite et ne 
pas s'adter pour l'enfant. comme le decrivent deux meres (C'est quand le parent est 



bien pressé ou bien [...] Le parent n'est pas disponible» (8:6) qu'a n'y a pas 
d'affection. C'est egaiement quand: 

Un parent [...] ne prend jamais le temps d'arrêter pour ecouter ce 
que son enfant dit. Il y en a des parents qui font ça Je me dis que 
$ils font ça, ils ne doivent pas avoir beaucoup d'affection non plus. 
A un moment  do^& les messages ne doivent pas passer du tout 
(4:7). 

Une autre mere précise: «Même. je trouve des fois que je me chicane parce 

que je trouve que je ne passe pas assez de temps avec lu i  Pour moi, c'est ça de 

i'aection [...] L'section c'est de lui donner du temps et de prendre le temps de lui 
expüquer les c h o m  (11:14). Lorsque cette mère ne tend pas vers cet aspect de 

l'af5ection parfaite. e k  s'en veut et s'auto-critique. C'est un reflet du combat 
intérieur: eiie se bat contre ek-même et peut-être contre des facteurs externes pour 
être a€fkctueuse, prendre le temps et rencontrer I'id6a.L Comme le decrit une autre 
mère, ce n'est pas seulement la qualit6 du temps pa& avec l'enfant qui compte. mais 
aussi la "quantite de qualit6 "... : 

C'est sûr que la qualité est importante, mais ils ont besoin d'une 
quantité de qualité aussi Je pense qu'on a voulu deculpabiliser les 
gens en disant que les moments de qualit6 qu'ils passaient avec leurs 
enfants étaient suffisants. k ne pense pas que ce soit vrai C'est sûr 
que c'est mieux, un petit peu de temps de bonne qualit& que 
beaucoup de temps de mauvaise qualitt: ça c'est sûr. Mais iIs ont 
besoin de beaucoup de temps aussi (7:9). 

Idéaiement, Les mères suggerent que m&me les gardie~es doivent &tre 
bviîées. dans la mesure du possible. Eiies critiquent les dres  qui font beaucoup garder 
les enfànu et insistent sur le fait que l'enfant a besoin de temps consacré ek ou il lui 
pour se sentir aime et apprécié. Le gardiennage fréquent est donc symptomatique 
d'une e t i o n  moins qu'id&. Comme l'explique une mère. «Moi, je trouve que 
c'est de le faire garder tout le temps [qui n'est pas de l'affection]. Cela me traumatise? 
quelqu'un qui faa garder souvent son enfant* Je ne suis pas  capable^ (1 1: 15). 

Ainsi, l'affection parfaite, c'est le toucher. l'amour. l'attention et le temps 
consacre il reafant. Par surcroît, PafXection ne peut être parfaite que si elle rencontre 
certaines qualités d'existence. expliquent les meres. La qualit6 d'implication aup* des 



enfants représente la première de ces qualites. Une mere qui se veut parfaitement 
afTectueuse doit &tre a I'ecoute de ses enfants et ne pas les ignorer ni leur être absente 
psychologiquement. Une mere décrit cet aspect de l'a&xtion parfaite en explicitant 
qu'elle souhaite &bt disponible a[...] le plus souvent et le plus compEtement possible 
[...ln a ses enfants (28- 1 1). A l'opposé, une autre mère explique qu'un parent qui n'est 
pas sectueux, d 'es t  un parent qui d 0 ~ e  l'impression iî ses enfants d'&tre tout seuls. 
Ses enfants lui parlent et c'est: ~"Aaaahhhhh!" avec impatience ou bien: "Dépêche!"» 
(1: 13). Uoe autre nière donne un exemple positif de la qualité d'impkation: «C'est de 
Maiment s'impliquer dans les jeux qu'ils font [...] De se mettre il terre et de jouer avec 
les enfants>» (9:lO). En effet, les meres parlent beaucoup de se mettre par terre ou la 
hauteur des enfants pour jouer avec eux. Cela semble être un critere important en ce 
qui a trait li la qualité de l'interaction affectueuse et de I'irnplication: «M'asseoir a 
terre puis... Tu sais, au lieu de f '  mon m6nage. je m'assois tem et je vais jouer 
avec e k  [...ID (3:3). aDes fois, je me mets jouer juste moi toute seule avec lui On se 
roule terre, (1 1: 12). Cette demiere mere explique que son enfant se sent plus proche 
d'elle dans ces circonstances et qu'a a alors davantage tendance se confier elle: 

Tu sais, ce sont des moments nous deux Moi, je i'ecoute tant qu'il 
veut parler parce qu'il est renferme. Alors dans les moments comme 
ça [où j'ai joue par terre avec lui], on dirait qu'a se sent plus ouvert. 
On dirait qu'il se dit: "Bon, maman est comme moi E k  a joue avec 
moi E k  est comme une enfant. Elle aussi e k  s'est roui& il terre. Je 
vais lui parler. C'est mon amie." (1 1 : 12). 

La confhnce que l'enfant porte a sa mkre confirme qu'il apprécie les gestes et 
i'attitude de sa m&e son égard, nous d~crit-elle. La qualite d'implication est donc 
precieuse au sein de L'atTection parfaite. Une mkre particuli2rement exigeante devant 
l'implication fait même Les commentaires suivants: 

Moi quand je vais au parc. c'est pour aller jouer avec eux autres 
enfants...] Tu sais, je me dis: on va jouer au parc. ce n'est pas pour 
aller m'&raser et les laisser jouer tout seul C'est le parent qui 
s'implique dans le jeu et puis à rendroit où kt personne veut aller. 
On ne doit pas dire: "Va jouer dans ton coin. Moi je vais rester ici et 
je vais te regarderu. Il me semble que ce n'est pas parel (1 : 14) 

Les exigences de rideal en lien avec l'section parfaite sont t5ievées. En plus 
de l'implication auprès de l'enfant. les mères décrivent aussi I'authenticité comme 



deuxième qualit6 d'existence de i'affection parfaite.  pas juste de le dire: "AhT que tu 

es donc fin" et puis tu ne le penses pas. II faut que tu le ressentes. Ça, c'est important» 
(0.1:15). En d'autres mots, l'affection observable mais absente d'authenticité ne 
rencontre pas l'idéaI de I'afKection parfaite. Une mère deait: dl ne faut pas se sentir 
obligée. parce que je trouve que l'affection perd tout son charme. Si on se sent obligée 

d'en donner, je trouve que ça perd tout, tout, toub (994). L'enfant, d'aüleurs, detecte 
l'affection for& ou anincielle: depend dans queiie energie je le touche [...] Les 

enfanu ressentent beaucoup. Si je le touche avec une intention franche et vraie. et bien 
il L'accueiOe~ (6:ll). il s'agit dT&tre veridique: d e  veux être honnête ià-dedans. Puis 
c'est d'y aller avec le fond de nos tripes. Ce que je ressens, j'ai le goOt de te dire çaa 
(5: 1 1). 

Ultimement, I'afTection parfaite n'existe que s'il y a actualisation d'un 

sentiment profond d'affection et d'amour. C'est ià la troisSrne qua3ite d'existence de 

PaEkction parfate. Une mere explique: «Tu sais. sentir une montee, un Clan d'amour 
et ne seraii-ce que lui toucher les cheveux doucement en le regardant ou bien en le 
serrant dans mes bras» (6: 10). L'enfant doit ressentir et vivre des demonstrations 
d'amour et d'af%ection complètes et authentiques. Que répondent les meres lorsque 
nous leur demandons si i'affection parentale est davantage un sentiment ou un 
comportement? Elles nous répondent qu'elle est les deux ii la fois: d e  dirais qu'il y a 
un peu des deux. C'est sQr que L'affection, tu sais, c'est de l'amour. Tu Le d6rnontres. 
C'est sûr qu'il y a Pautre aussi Moi, je dirais que c'est les deux>) (1: 12). Ainsi, 

l'affection est il la fois le sentiment et i'actuaiisation ou i'opérationnalissttion de ce 
dernier: ~~'afféction] c'est un sentiment, mais en même temps. c'est une façon de se 
comporter avec les enfants aussi» (4:6). Il s'agit de la "concrt5tisation af€ectueusen du 
sentiment d ' e t i o n  ressenti.. D'ailleurs. quelques mères soulignent combien les 

enfants ont besoin que l'affection leur soit demontrée: «C'est un sentiment majs, en 
même temps. c'est une façon de se comporter avec les enfants aussi Tu peux avoir de 
i'affkction pour quelqu'un sans la demontrer. Mais c'est sûr que pour un enfant, c'est 
important de lui demontrer que tu en ressens pour lulo (4:6). Dans I'id6ai. l'enfant n'a 
pas deviner l'affection de ses parents: 



C'est de lui demontrer de plusieurs façons. Quand il le sent en 
dedans de lui.. C'est de le demontrer en parole ou en jouant ou en 
touchant Senfant [...] Ce n'est pas juste de le ressentir, mais de le 
démontrer aussi (8:7). 

Les qualités d'implication, d'authenticite et de sentiment actuaiisé entourant 
le toucher. I'amour. î'attention et le temps consacré sont donc Ies composantes 
principales de l'affection parfate. selon les propos des mères. Il n'en reste pas moins 
que les meres decrivent plusieurs autres caractéristiques qu'eIles associent l'affection 
parentale parfaite, par exemple: «[C'est une forme] de protection, de compréhension 
et de communication aussi> (1: 11); «C'est de lui dire des mots pour qu'il comprenne 
qu'on I'aime, que réehment il n'est pas ià pour rien, qu'on l'aime réekment, qu'il 
n'est pas inutile dans la maison. qu'il a sa place [...]. (210); «C'est de ne rien prendre 
pour acquis. C'est d'&tre il I'ecoute; ce n'est pas juste le toucher. C'est parler. c'est 
regarder, c'est &tre présent. vraiment présent» (5:8); et (C'est d'&tre proche de lui, de 
toujours être là pour I'&outer [...] D'être capabk de lui expliquer de pardonner [...] 
De lui inculquer les valeurs que moi j'ai eues [. ..] >> (1 1 : 13). 

Ainsi, une fois toutes les descriptions et les d6finitions de L'affection parfaite 
juxtaposées, nous estimons nous trouver. en quelque sorte, devant un concept de 

parentalité parfaite, plutôt que simplement d'affection parfaite. Il appert donc que 
I'afTection peut agir comme regard sur la parentalite entière. L'affection peut être très 
précise. comme l'est une caresse. par exemple. mais eik peut aussi &tre très large, 
comme l'est i'ensemble de la parentalité. L'affection parfaite s'&end-elle ii la 

parentalité parfaite sur un continuum plus ou moins clairement defini? Chose certaine, 
les exigences que les ~&res s'imposent sont grandes et l'idéal d'afkction parfaite, 
éîaboré. Ainsi, considérant que PafTection parfaite comprend le toucher. rameur. 
I'attentbn, le temps consacré. les qualités d'implication, d'authenticité et de sentiment 
actualise, etc.. I'aEection parfaite s'étend, en somme. k parental&? parfhite. 

3.2.1 -6 La relation parent-enfant @ectueuse. Au sein de i'ideal d'affection parentale 
@ne tgalement une relation parent-enfant af5ectueuse. Celle-ci tmane. en quelque 
sorte, des autres critère$ rencontrés, c'est-&-dire d'un modele parental positif et d'une 
mère connaisante, introspective et responsable qui apporte une affection p e t e  il 



son enfant. Selon les propos des mer-es. les qualités de réciprocite. de proXimite et de 
compkité dans I'aection caracterisent cette relation parentenfant affectueuse. Ces 
quaiités dtkoulent, en quelque sorte. de I'eection parfaite apportée par une mère 
patfaitement affectueuse et mhent vraisemblablement h la relation parentenfant 
parfaire. 

Aux dires des m h s .  la relation parent-enfant aectueuse comporte d'abord 
une affection réciproque: la m&re apporte de i'aection & son enfant, mais l'enfant en 

apporte aussi sa mère. Ii s'agit de rétroaction, d'appréciation et de reconnaissance a 
I'egard des soins, de Pamour et de Panection que la mere apporte h son enfant. Une 
mère a besoin d'echange et de réciprocite dans l'anection Par exemple, une mère 
decrit: «Il se %ve et c'est "AU8 maman!" puis un beau bec et "As-tu bien dormi"?* 
(1:6) ou bien, n<On passe la joumée au parc et ils me voient toute la journée aussi et 
c'est: "Merci maman pour la journeen» (1:6). L'section n'est pas unidirectionnelle 
dans l'id- Une mère rapporte de la façon suivante Le comportement réciproque de sa 
file: d i  elle ne me dit pas 10 000 fois par jour qu'elle m'aime, elle ne me b dit pas du 
tout. C'est automatique. Elle se iève ie matin et c'est le bec. le "Je t'aimen, la caresse 
et toub (3:3). La réciprocite est non seubment repr&entative d'une relation 
afZectueuse, mais fait egaiement plaisir. L'exemple suivant iliustre un sentiment de 
fierté chez une mère qui se fait dire "Je t'aime" par son fils: 

Des fois, Michel est en train de manger. La. il &te et 1 dit: 
"Maman. 1 faut que je te dise de quoi d'important". . . IL dit: "Maman. 
je t'aime". Tu sais, quand il a pris le temps d'arrêter de manger pour 
me dire qu'il m'aimait ... Ce ne sont pas tous les enfants qui vont 
faire ça avec leurs parents; mais Michel le fait. (4:4). 

S m  l'initiative affectueuse de I'enf'ant regard du parent, les mères estiment 
que Pideai d'affection parental: et plus précisément, que la relation parent-enfant 
aff'aieuse, n'existe pas La proximite, ou "se sentir prochen de son enfant, représente 
une deuxjeme caractéristique importante de ia relation parentenfant aff'ectueuse. Les 

mères utiüsent souvent cette expression "&tre proches" lorsqu'elles parlent de 

l'afkction parentale, comme dans les exemples qui suivent: <<Pour moi, c'est d'&tre 

pro& & mes enfants [...IN (2:9); d'est  ça, j'essaie le plus possible d'etre proche 
d'eux autres* (0.2:3); «On va &tre près de i'enfant [...IN (5:8); et d e  suis proche d'eux 



autres ...* (10:3). La proximité est représentative de rechange affectueux et en quelque 
sorte. de la réussite: d e  pense que je suis proche des enfants» (9:3). 

Enfin. selon l'ideal decrit par les rnikes. la cornpiidte est une troisième preuve 
de relation parent-enfant aîTectueuse. Une mere aime se sentir sur la même longueur 
d'ondes que son enfant: a[...] On est bien complice>) (0.3:14); a[ ...] des moments de 

cornplicite» (6: 10). Que ce soit par des mots. des gestes ou des regards, m&re et enfant 
se comprennent et se ressentent; c'est l'ideal visé: 

Physiquement, nous sommes trh. trés proches, Didier et moi Et 
puis je suis B l'aise qu'il soit toujours proche comme ç ê  Je pense 
que tous les deux on se rejoint beaucoup de ce côte-ià. Et on se 
comprend beaucoup par des regards [...] Moi, je le vois facilement 
quand il a de la peine ou quand il y a quelque chose qui ne 
fonctionne pas (O. 1: 1 1). 

Cet echange afEectueux refiéte par la réciprocité. la proXimit6 et la complicité 
entre parent et enfant représente le bonheur parental pour les meres ou "la magie". 
comme i'explique une mère en particulier d 'est  une magie ça, l'affection» (3:15). De 
plus. uTu le vois dans les yeux du monde. Tu te dis: "le suis certaine qu'ils sont bien. 
qu'ils sont heureux, qu'ils ont de l'aEection. qu'ils ont de l'amour" ... Ça se voit il l'œil 
nu» (3:15). comme par l'entremise des qualités de relation observées au sein d'une 
dyade. «C'est quand on voit que les deux sont bien, qu'ils sont heureux ensemble. 
C'est comme ça que je la vois [lTa&?ctiun]. C'est comme ça que je ia d~~ (9:lS). 
Ainsi l ' idu  n'est pas complet sans & h g e ,  sans harmonie, sans bonheur et sans 
affection observés dans la relation parent-enfant. Et l'opposé. <<Tu le vois quand il 
n'y a pas d'afkction. C'est quand il n'y a pas d'interaction entre les deux» (9: 17). 

Les qualités de réciprocité, de proximite et de complicitt? sont donc les 

composantes principales d'une relation parent-enfant afTectueuse. Mais, comme dans 
le cas de i'affection parfaite decrite préddemment, les mères ne s'arrêtent pas toutes 
là et débouchent. essentiellement, sur quelque chose de plus global 1orsqu'eUes 
décrivent la relation parent-enfant flectueuse. Elles evoquent, en bout de ligne. la 
relation parent-enfant complète, totale et parfaite. plut& que de s'arrêter la relation 
parent-enfant affectueuse. L'idéal de l'affection parentale ouvre donc une porte sur la 
vie de parent et sur les relations avec les enfants... 



3.2.1.7 L'enfont comblé. Dans l'ideai d'dection parentaie, les eafants sont cornbiés. 
A partir d'un mod8le parental positif. d'une mere connaissante, introspective et 
responsable, d'une Section parfaite et d'une relation dTt?change afTectueux. 1 va 
presque de soi que les enfants soient cornbiés. En effet' les meres decrivent que 
l'apport dTafZection parfaite. en particulier, amene des conséquences très positives 
chez les enfants. Elles pmnent les bienfaits de l'aEection, de la chaleur et de la 

tendresse doxmées aux enfants: il s'agit du scenario par exceilence pour leur sain 
d6veloppement. 

Pour les meres. l'enfant qui reçoit de l'affection parfaite est bei et bien 

favorisé il plusieurs points de vue dans son d~veloppement. Elles parlent de la sécurite 
affective de l'enfant. de son esthne de soi et de sa santt? psychologique auxqueiles 
contribue l'apport dTaf5ection parfaite. En effet, un enfant choyé <<[ ...] ça va &tre un 
enfant qui est plus sécurisé. d'après moi Il sait qu'ii a une place il quelque part» 
(10:11). Une autre mere explique: «Je trouve que ça permet l'enfant d'avoir une 
santé psychologique. une santé hotive plus stabb. Je pense que l'enfant devient plus 
codknt. I l  devient plus sûr de lui plus fonceur, j'ai l'impression ... parce qu'ü a reçu 
de i'affectiom (9: 19). De même, des r n h s  en sous-groupe lors du programme 
Parents-responsables signalent que selon elles, l'aEection parentale et la chaleur sont 
primordiales dans le developpement de l'estime de soi chez l'enfant ( I f  12). 

A l'inverse, un manque d'affection peur avoir des consdquences négatives sur 
les enfants. En effet, les mères consid6rent qu'un enfant peut developper des troubies 
importants et subir des répercussions affectives dans ce cas: dl me semble que ça 
ferait un enfant bouieversé pre&rement, renfermé>> (1:16); «Quand tu ne te sens pas 
aimé, [...] ton estime de soi en prend un coup>) (5:ll). «Bien sQr, si tu n'as pas 
d'affection, ftanchemenî, tu ne vas pas l o b  (3: 19); %Si tu n'en domes pas [...] ça doit 
apporter des prob&mes de comportements ou bien des lacunes ii quelque part [...] Je 
me dis que c'est n&esake pour faire des enfanu équilibrb (41  1). Nous revenons un 
peu au sens du besoin vital reconnu par les mères responsables d6crite.s plus haut. 
L'idéal n'est pas rencontré si Penfant n'est pas comblé; et l'enfant n'est pas comblé s'il 
ne reçoit pas une affection parfaite. Les 6Iéments de l'ici6al sont interreB. Une mère 



va même jusqu'ik parler des troubles plus importants de la sociétt! comme résultant 
d'un manque d'affection parentale: 

Puis moi je m'aperçois dans tout ce qui se passe dans la societe: 
tous les gens qui ont des problèmes de deviance sexuelle. les gens 
qui attaquent. les gens qui sont agressitk et tout ça.. Tous ces 
probEmes sont des probRmes affiectifs au depart. Ceux qui font des 
viols. ceux qui font i'inceste. ceux qui boivent, ceux qui se droguent: 
tout ça. La plupart de ces probkmes-a sont d'origine aective. 
Souvent, c'est qu'ils ont manque d'affection. le pense que c'est 
vraiment quelque chose qu'on ne d o ~ e  pas assez (7:9). 

II n'est pas surprenant. il la lueur de ces graves conséquences, que les m&res 
s'imposent d'être uès affectueuses envers leurs enfants. L'ideai comprend sans 
équivoque l'enfant combY par l'anection qui, autrement, peut développer des troubles 
ou des problèmes. 

Ainsi, les mères conçoivent un idéal d9a.fTection parentale dans lequel un 
modele parental positif alimente des meres connaissantes, introspectives et 
responsables Celles-ci accordent une affection parfaite ik leurs enfants qui, en 
conséquence. deveioppent des relations parent-enfant Sectueuses. En bout de ligne. 
les enfants de l'idéal sont tous comblés. L'idéal represente. en quelque sorte. une suite 
"d'~v&ementsn qui debute avec I'enfance des parents et qui se termine avec le bien- 
être de leurs propres enfants. L'ideal est-il atteignabk et même sain? Pourrait-il être 
moins ekvt?? Cette suite "d'6v6nementsn estelle infaillible? Les meres peuvent-elles 
atteindre kur idéal? 

3.2.2 Les contingences 

Au-delà de l'idéal, existent les contingences. En effet, les meres d6voilent par 
leurs propos que d'importantes contingences peuvent nuire a la réakation de leur 
idéai. En d'autres mots, elles font face bon nombre d'obstacles qui viennent 
L'encontre de Leurs objectifs. Ainsi, mal& leurs &es, leurs aspirations et leurs 
convictions, ies rnères ne parviennent pas n6cessairement ii rencontrer rideal 
d'affiection parentaie decrit. Elles sont corïûontées il des réalités d'enfance et d'adulte 

qui souvent Les emwhent d'être parfaitement affectueuses. d'avoir des relations 
parentenfant tout fait affectueuses et donc de voir leurs enfants comblés. L'ideal est 



mis en péril et cela perturbe les m&res Les tensions et i'&artèlement qu'eiles subissent 
a cause des contingences. juxtaposées aux cnt&res de l'id&& transparaissent 
continuekment. Les sourires et les pleurs. par exemple. témoignent de cette polarité 
entre I'ideal et les contingences, entre le bonheur et la d&eptioa Les contingences qui 
viennent ii l'encontre de l'idéal sont une source de soufhnce et forcent un débat et un 

déchirement int6rieu.r chez les mères. Nous présentons. la Figure 10. les principales 
contingences auxquelles les meres font réf&ence daos leurs propos. 

Figure 10 

Les contingences il l'afKection parentale 

3.2.2.1 Le besoin d'&rd Nous constatons, en premier lieu, que l'section est 
d'abord un besoin chez ces mères. Lorsqu'eks decrivent leur ideal d'affection 
parentale, elles souhaitent sans contredit apporter une section sans limites leurs 
enfants. Il n'en reste pas moins qu'a priori, i'affection semble prendre spontanément 
une tournure de besoin plutôt que de don lorsque les dres en parlent. Ceiles4 ont le 

réflexe de penser que les expressions "affection", "afkction parentale" et même 
"afkction envers ses enfants" et "affection que l'on peut domer ses enfants" se 
rapportent elles-mêmes et il leurs propres besoins, plutôt qu'a ceux de leurs enfants. 



En d'autres mots, nous 
spontanément chez les meres un Iaen 

avons observé 
avec ce qu'elles 

que ces termes invoquent 
reçoivent ou veulent recevoir 

comme flection, et non avec ce qu'elles doment ou veulent donner. Nous avons. par 
exemple. posé la question suivante une mère: "QuelIe est ton expérience de 
L'afTection parentale? ... de I'aEection envers tes enfaats? Peux-tu me parier de ton 
expérience de I'afEiectioa que toi tu peux d o ~ e r  il ton enfant?" Et nous avons obtenu. 
non sans surprise. la réponse qui suit: K.. L'expérience que je peux domer c'est [...] 
Peut-être quand moi j'etais petite, je trouvais que j'en manquais de Paffectiom (35). 
Ainsi, malgré notre précaution de preciser qu'il s'agissait de i'affection envers son 
enfant, cette mère nous a répondu en fonction de l'section qu'elle n'a elle-même pas 
reçu de ses propres parents. C'est ainsi que nous avons pu constater ii maintes reprises 
que spontandment, les meres parlent de leurs propres besoins d'affection, plut6t que 
de ceux de lem enfants. Une autre mere decrit la joie et l'affection de sa fïiie son 
intention lorsque nous Iui demandons un exemple d'affection apportée il son enfaat: 

Moi [un exemple]. c'est simple. C'est quand je suis ailée chercher 
The- h L'hôpital la semaine passée. Quand je suis arrivee, eile etait 
toute seule. Elle etait très contente de me voir. Et puis & ek ne me 
BcMt pas [...] (0.3:l). 

Pourtant, nous avions encore une fois précisé qu'il s'agissait de l'affection 
apportée il l'enfant. plutôt que de I'aection q u e  par le parent Même si, tel que 
décrit précédemment, les propos des rnères traduisent une grande connaissatlce de 
l'affection apportée aux enfants et de ses bienfaits. il apparaît que le premier réflexe 
q u ' e h  ont est de parler de l'aEection comme d'un besoin et non pas d'un don. Nous 
ne nous 6tions d'abord pas attardée a ce qui pouvait sembler &tre une simple eneur de 

compréhension quant au terme "aEection parentalew employé lors des entretiens. Mais 
progressivement. nous avons constate qu'il ne s'agissait pas d'un simple besoin de 

c ~ t i o n  du terme empbyé, mais bien d'un besoin important d'anection reflété par 
une interprétation presque sysîérnatique de l'expression en k n  avec soi et ses propres 
besoins. Nous ne considerons donc plus comme un hasard le fait que tant de mères 
parient d'abord de 1'~ectioa reçue des autres avant de parler de I'afTection qu'elles 
apportent il leurs enfants. Ii a Cté parfois necesaire pour nous de preciser plusieurs 
reprises que nous voulions egalement entendre parler des pratiques d'affection envers 
ks enfants ou de l'affection comme acte de domer plut& que de recevoir. Une fois 



que c'eut etc fait. nous avons. par contre. reçu abondance d'informations quant ii 
l'affection parentale tek que nous l'entendions. Il n'en reste pas moins que l'affection 
est d'abord un besoin pour ces mères. 

Donc qu'a s'agisse d'en recevoir de leurs enfants. de leur conjoint, de leurs 
amis ou de leurs propres parents, on sent que Les méres sont elles-memes en grand 
besoin d'afZection, de chaleur et d'amour. EUes se disent d'ailleurs très touchées et 
emues lorsqu ' e h  reçoivent de l'section, comme leurs larmes en thoignent 
Lorsqu'elles nous racontent des anecdotes. Tel est le cas d'une mere qui decrit le 
cadeau reçu de sa nIle ii l'occasion de la Ete des meres (alors que nous lui avions 
demandé un exemple d'aEection envers ses enfants ... ): 

[...] C'est elie qui avait fait la carte de ses mains. Le poème qu'elle 
avait &rit était tellement beau ... Elle l'a appris par cœur ÀCcole. Je 
l'entendais repéter des fois dans sa chambre [...] "Maman, 1 ne faut 
pas que tu entendes!" (Rire nerveux et ha). Elle aime ça des 
surprises. surtout quand ça me fait vraiment plais ir... (Lannes). 
J'aime Maiment ça Cela m'a beaucoup touchée. Je suis une femme 
bien sensible et j'avais une grosse boule et j'avais envie de pleurer 
[...] parce que c'etait teliement beau (1 2:8). 

Cette m&re en profite par la meme occasion pour decrire l'affection reçue de 
son fils quelques mois plus tôt: 

Mon gars. lui, m'avait fait un cadeau la St-Valentin parce qu'il 
etait en Passe-Partout. II m'avait fait un cœur en bois. 11 l'avait 
peint& en rouge et il avait mis un coUant dessus. C'ttait marque 
"Amourn avec une belle boucle. J'ai tout garde ces choses-là parce 
que ça m'a fait tellement plaisir... (1 2:8). 

L'affection, que l'on peut concevoir comme un don. ne semble pas &tre v & e  
ainsi par ces meres. EIles semblent avoir des besoins criants qui font en sorte que 
spontanément, e k  parlent de recevoir plutôt que de donner. Est-ce là une p r e d r e  
contingence l'idéai d9afZection parentale? Comment donner lorsqu'on a tant besoin 
de recevoir? 

3.2.2.2 L'enfmce dimile. A Àorigine de ce grand besoin d9af5ection chez les mères. 
figure en partie leur enfance diîEcile. En effet, plusieurs meres decrivent leur propre 
enfance vide d'aEection L'inhabilete de leurs parents & leur apporter de l'affktion. 



rabsence d'un parent, la fratrie trop abondante et des traumatismes nebuieux sont 
invoqués par ces m&es. Des difficultés et des blessures vecues il i'e-ce semblent 
transparaii et agir comme contingences dans leur vie d'adulte. 

À cet effet, plusieurs meres disent avoir eu une entance difncile q u ' e h  ne 
souhaiteraient jamais a kurs enfants: <de me disais: "J'ai tekment souffert. J'ai 
tellement 6té dysfonctionnelle. justement ii cause du manque d'section et d'amour. le 
ne veux pas jamais que mon gars vive cet enfer-&: jamais. au grand jamais!" (0.3: 1 l),. 
Une autre mere deciare: a[ ...] En gros. je ne souhaiterais jamais mes enfants 

i'enfance que moi j'ai eu: jamais! Jamais. jamais. jamaiy, (0.1: 14). 

Certaines meres dh-ivent leurs parents comme ayant et6 tout simplement 
dt?pourvus d'habiletés a être affectueux. Elles souhaitent 6viter de répéter ce modele 
négatif de leurs parents: 

Chez nous. [...] les parents ne s'occupaient pas beaucoup de nous. il 
fallait que ce soit nos amies et nos choses ... Eux ne jouaient pas avec 
nous. Ii me semble qu'ils ne prenaient pas assez d e  temps pour 
s'asseoir avec nous. Moi, je ne veux pas projeter ça mon gars. Je 
veux passer plus de temps avec lui et je veux qu'il s'en rappelle 
(0.2:3). 

Les mères reprochent en particulier ii leurs parents de ne  pas leur avoir dit "Je 
t'aime". L'absence de cette phrase CE symbolise pour plusieurs d'entre elles un 
manque d'affection qu'elles souhaitent renverser avec leurs enfants: <<Moi, ma mère, je 

ne lui ai jamais dis: "Je t'aime" et e k  ne m'a jamais dit "Je t'aime". Ça, ce sont des 
anaires que j'ai sur le cœur. Quand j'ai eu ma file, je me suis dis que ça ne marcherait 
pas comme çau (3:s). Dans Le même sens, les mères sont sans cesse confkont6es au 
modele négatif de leurs parents: 

C'est dur. Moi, dans les premiers temps. je n'&ah pas portée il dire 
mes enfants "Je t'aime", parce que je ne me le suis jamais fait dire. 

Tu sais, me faire prendre, bercer [...] J'allais vers ma mère et ek 
disait: "Ben voyons! A rage que tu as. tu n'as pas besoin de te faire 
bercer. Et puis, Jâche-moi" [...] Tu sais, c'est dur (2: 19). 

Une mère explique combien le manque d'affection et d'attention de ses 
parents Pont maquée ik Penf'ce. Elle se questionnait m&me sur son existence. ik 
I'@xpe: 



Il y avait bien des moments quand j'avais des problèmes ... hus ça ne 
marchait pas i'ecole et ma mère ne m'en donnait pas. moi, [de 
i'affection]. Pour eiie, il s'agissait d'aller au bingo ou bien de sprtir, 
de faire ses affaires. C'f tait: "Arrange-toi avec ton problème". A ces 
moments-& j'en aurais eu besoin [...] Réellement. on a besoin 
d'afTection Moi je n'ai pas eu ce dont j'avais besoin [...] le me dis: 
'Étais-je de trop?" Je me posais des questions: "Est-ce que jTe&te 
ou je n'existe pas?" Je n'ai pas eu beaucoup d'affection.. C'est dur 
(2: 1 1). 

Dans certains cas. Les parents des meres pouvaient être très blessants, selon ce 
qu'elles nous rapportent. L'ensemble du climat familial etait moins que propice 

Puis aussi quand on était en famille, mon père riait beaucoup de moi 
[...] Cela me bIessait. Je me c a c k  dans ma jupe. Tout ce que je 
faisais, ii mettait ça gros et je me senrais anormale [...] Je n'ai pas 
aimé ça Je me suis sentie bizarre toute ma vie. Je me demandais qui 
j'btais. C'&ait trop &chant,.. Et ma mere ne parlait pas beaucoup 
dans ce temps-l& II la ridiculisait. Ii disait qu'elle Ctait grosse. il 
faisait des blagues ià-dessus. Ii n'&ait pas fier de notre famille. Je me 
souviens de ça Mon père n'était pas affectueux. ni avec ma mike 
(8: 14). 

Une autre mère explique que ses parents avaient eux-memes chacun eu une 
enfance difficile, d'où ieur inhabileté B être affectueux: 

Mon père, c'est un orphelin de mère et son père ne s'occupait pas 
vraiment des enfants. Il Ees envoyait chez ses sceurs, ce qui fait que 
mon père n'a jamais eu d'affection de ses parents. Pour ce qui est de 
ma mère. et bien son père a souvent essaye de l'abuser et sa mere ne 
faisait rien. Alors mes parents n'ont pas connu ça, i'affection. Ils ne 
savent pas comment en d o ~ e r  (135). 

C'est ainsi que cette n&re expüque les antécedents de son modele parental 
dgatit Elk continue en disant qu'en conséquence de L'enfance de sa mère en 
particulw, eue n'a pu recevoir d'affection de son père: 



Tu sais. je n'ai pas eu dTafFection de mon père. c'&ait interdit et ma 
mère surveiIlait ça. E k  me mettait toujours en garde contre les 
hommes: "Attention! Prends soin de ton.. il ne faut pas qu'il te 
touche. 11 ne faut pas que tu t'assois sur lui" Tu sais, ii 7 ans, je ne 
pouvais plus m'asseoir sur bs hommes. le ne m'assoyais pas sur 
mon père et je n'ai eu aucune affection du sexe opposé (13:15). 

Dans un autre exemple. une m&re nous r&&, elle aussi, son enfance difncile 
et les séquelles de ne pas avoir eté touchée. En partant de l'idéai, elle nous fait vite 
voir les nombreuses conséquences negatives du manque d'affection de ses parents. Sa 
s o m  est au niveau de son image de soi, de son manque de douceur envers e k -  
même. du long travail sur soi qu'eh doit terminer et de sa colère non-résolue envers 
ses parents. Cette mère dit se battre continuellement contre elle-même et contre sa 
colère: 

[...] Le toucher et la douceur, c'est essentieL Ça ne fait pas des gens 
@uilib&* Les gens qui ne sont pas touchés. Je ne suis pas très douce 
avec moi en disant ça, mais je sais que j'ai te beaucoup aectée. 
moi, par le fait de ne pas avoir reçu d'affection. Ça fait des andes 
que je suis en demarche et que je travaille ià-dessus. Ce n'est pas 
complet parce que j'ai de la peine encore de ça et j'ai de la coière 
aussi, beaucoup. De la coière de ne pas avoir et6 touchee (6: 17). 

Ainsi il devient apparent. par l'entremise de ces exemples. que deja certains 

critères de l'idbal ne sont pas rencontrés. À titre d'exemple. plusieurs mères n'ont pas 
v&u le modeie parental positif décrit ii l'ideal et, en conséquence d'un manque 
d'affiection de leurs parents, n'ont pas et6 des enfants cornbEes. Ceci a donc nui au 
developpement de leur s&urite affective et de leur estime de soi et a affecte leur santé 
psychologique. si l'on se rapporte au discours des mères sur les conséquences d'me 
enfance affection. 

Pour d'autres mères, l'enfance difficile et Le manque d'affection provient de 

I'absence d'un parent: absence physique ou psychologique. partielle ou compEte. de la 

part d'un ou des deux parents. Les citations suivantes témoignent d'absence des 
parents. de meme que d'inhabiletés de leur part: *Mon père est mort quand j'avais 14 

ans. Ap& ça, c'btait juste ma mère. De toute façon, mon @re travaillait et il n'&ait 
pas souvent b~ (8:3); «[ ...] Mon père est parti de kt maison quand on etait très jeune 



[...] Quand il venait nous chercher. [...] il nous donnait des cadeaux. Mais ce n'est pas 
ça, i'affèction (...] 11 nous achetait, autrement dit» (1:19). Une autre mère décrit, avec 

un peu de cynisme: 

Mon père &ait absent. Je ne me souviens pas qu'a m'ait parié. 
(Rires) C'est grave, n'est-ce pas? le pensais que c'&ait normaî, 
avant. Ma mère, eD. Ctait occupee aussi E k  faisait son menage. 
Eiie ne jouait pas souvent avec nous autres. [L'afKection] n'&ait pas 
très présen te... (8:14). 

Cette absence physique ou psychologique des parents semble relativement 
courante: 

Mon p h ,  c'&ait un gars qui travaillait ... Puis. il etait alcoolique [...] 
n n'a jamais eté proche de nous. Si on avait besoin de lui pour faire 
nos devoirs, il n'&ait pas I& Si on avait aller quelque part. il ne 
voulait pas. refusait tout [...], ma mere aussi C'etait: "Tu restes 
dans la maison; moi je sors ce soir et tu te fais gardern [...] Ii n'y en 
avait pas d'affection chez nous (2: 12). 

D'autre part, quelques meres stipulent que leur fratrie &ait tout simplement 
trop abondante chez elles. Leurs parents etaient toujours accaparés par i'ensemble des 
enfants. ce qui explique leur manque d'affection reçue k l'enfance. «[On etait] une 
famille de 11 enfants. On n'a pas eu toute I'afEection dont on aurait eu besoim (2: 11). 
De nombreuses sceurs et de nombreux f&es faisaient en sorte que les parents avaient 
peu de temps il accorder aux enfants: 

Ma mère en a 9 enfants [...] Ils sont tous coiEs. Ii y en a deux qui 
ont juste 10 mois de din&ence [...] Mon @re travaillait et ma mere 
s'occupait de nous et eiie n'avait pas de temps. Eiie faisait le lavage, 
le menage et tout ça (12: 1 1). 

Enfin, nous avons perçu que des traumatismes ont marque l'enfance de 
plusieurs mères. Nous nommons ces traumatismes "n6buieuxn parce qu'ils n'ont pas 
Bté expliqués par eUes Par delicatesse. nous n'avons pas non plus cherché B 
questionner les mères B ce sujet. il suffit de dire que des réferences des ev6nements 
dramatiques font surf' dans leurs propos. Nous en présentons deux exemples B titre 

d'i11ustration: 



Il y a des choses que j'aimerais oublier de mon passé ... Mais cela 
reste grave dans ma tête toute ma vie et je ne veux pas que mes 
enfants vivent ça I...] J'ai trouve ça très dBkiie [...] J'en ai par&! 
avec la psychologue de i'ecole. Elle m'a beaucoup aide- le l'ai dit 
aussi il de grands amis qui n'ont jamais dit mon secret: jamais, 
jamais. Ceux-là le savent et ils ne le diront jamais. Je leur fais 
confiame [...] Ce que moi j'ai v&u. je ne veux pas que mes enfants 
vivent ça C'est trop cmeL C'est dificile [...] (12: 14). 

Tu sais, comme j'ai v&u bien des anaires ... Je peux le dire il 10 000 
personnes. et ce ne sera jamais assez. On dirait que je ne me Wre 
pas; j'en parle, mais ça ne me libère pas [...] (1:9). 

Ii est il noter. aussi, que certaines mères ont eu les larmes aux yeux 

lorsqu'eiles nous ont parlé de leur enfance. Une soufnaoce et des blessures non 
gu&ks semblent, de toute evidence, être associées il leur enfance. Tous ces éléments 
d'enf'e difFiciEe représentent des contingences A l'id&I d'aEection parentale. Ces 
dres disent ne pas toujours s'être senties aimees et disent avoir manque d9aEection. 
Leur enfance difncile ne semble par les préparer il rencontrer leur ideal d'affection 
parentale, ii cause des blessures profondes qui demeurent. 

3.2.2.3 L 'enfmt intérieure blessée. Découlant en partie de cette enfance difiicile. les 

mères couvent une "enfant int&kure blesséen. Même comme adultes, ces &res 
portent en elles une enfant, c'est-&dire une identité S e c  tive, qu'elles doivent soigner 
emotivernent. Les mères apparaissent f h e s  et en manque d'amour. plut& que 
sereines et combks. Leur enfant intérieure blessee se manifeste de pIusieurs façons et 
agit comme contingence l'ide& d'affection parentale: les meres redoutent le rejet par 
kurs enfants, e h  âéveloppent I'habitude de laisser les enfants venir B elles plutôt que 
d'être proactives B leur egard, l'affection qu'elles donnent leur rappelle leur douleur 
d'enfaace et elles se trouvent parfois en compétition avec kurs enfants- 

Les mères semblent. en effet. redouter que leurs enfants les rejettent. 
Certaines nous disent &tre blessées, deçues ou surprises lorsque leurs enfants refusent 
kurs avances affectueuses ou lorsqu'ïls ne sont pas eux-memes affectueux. Dans ce 
premier exemple, une mère decrit sa deception face ii son premier-ne qui n'était pas 
affectueux et qui n'aimait pas &tre CW: 



Le premier' meme quand il &ait petit, ça m'avait peiné. disons. parce 
qu'il n'&ait pas porte 3i être très aEectueux. Moi je pensais qu'un 
petit bébé naissait pour se cokr sur sa maman Lui, 1 se collait pour 
l ter  et c'est tout. Il n'&ait pas. euh ... il &ait très independant et 
cela m'avait gêne [...] (7:2). 

Plus loin, cette mere avoue s'être sentie très rejetée par ce premier enfant. 
mais réconfortée lorsque son deuxième accepta ses caresses et lui en donna. Une autre 
mère dit ne pas imposer I'afFection son enfant, mais dit être afZectée par ses refis: 
~S'il  ne veut pas, je ne le force pas. Des fois. ça va me faire quelque chose [...], 
(6:ll). Une autre mere nous raconte, pour sa part, &tre plutat perplexe devant les 
refis d'affkction de sa aUe: «Ma filie n'aime pas vraiment les contacts. Avec eb, c'est 
plus difncile [...] Elie dit: "Ah! Lgche-moi "... Je ne comprends vraiment p a s  (13:8). 

Aux dires des dres. plusieurs enfants refusent bel et bien l'affection 
parentale: <<Ma fik. eile n'aime pas ça [l'atfection]. Je la colle et puis je vois qu'elle 
est mal Ek veut s'en d e r  ...n (0.3:3);   bien là, il va me repousser ou il va vouloir 
continuer jouen, (8:6); et <<Tu sais quand je dis: "Viens voir maman", je vais le 

prendre et il veut a k r  jouent (0.3:4). Plus encore que d'&me quelque peu blessées par 
les refus de leurs enfants. ces mères nous indiquent qu'elles developpent des habitudes 
et des approches pour éviter le rejet. en laissant les enfants venir Zi eks plut&t que 
d'ttre proactives. par exemple. Une mere explique même que: <<LtafTection parentaie, 
c'est de laisser venir ton enfant vers toi, s'il en a besoin [...]» (9: 16). Serait-ce i'entuit 
intérieure blessee qui se prot&ge? Il ne s'agit vraisemblablement plus de l'affection 
parfaire ddcriie cians ridéai, qui apparaisait sans kon&res et proactive ... Plusieurs 
m h s  disent se garder d'offrir de I'afEection Zi leurs enfants et attendre plut& que 
ceux-ci la demandent ou la sollicitent. Par exemple, une mere decrit qu'eile n'est pas 
vraiment proactive face I'aflktion parentaie. En f a  explique-t-ek, ses enfants ont 
accès & elle. Ainsi, ils n'ont qu'a exprimer Leurs besoins, s'ils en ont: 

S'ils en ont besoin? Bien .... on est tout le temps proche d'eux autres. 
S'ils veulent a k r  B queique part. s'ils ont besoin qu'on les pre me... 
ils n'ont qu'a le demander. Comme des fois. Suzanne vient me voir: 
"Maman, j'aimerais ça que tu me prennes, que tu me brosses les 
cheveux, que tu me ~ O M ~ S  des becs ou bien que tu me laisses me 
coucher avec toi [...] (2:8). 



Des r n h s  deja hgiies en partie cause de leur enfance difficile ont-elles le 
réflexe naturel d'eviter tout rejet additionnel même de la part de leurs enfants? L'idéai 
serait-il mis en péril? On sent un tiraillement chez ces mères qui souhaitent être 

aneftueuses, mais pas au risque d'être rejetées. Les enfants sont debrouillards, se 
defend une mere en particulier:  quand ils en ont besoin [dd'afTection]. ils s'arrangent 
pour venir la cherchem (0.3:3). 

La douleur et le combat des m&res va plus loin. Lorsque ces n&res réussissent 
a etre affectueuses. mai& tout, et que leurs enfants acceptent leurs caresses, elles ne 
sont pas nécessaitenient mieux nanties. Certaines d'entre elles nous disent alors se 
rappeler leur douleur d'enfance. En effet, les mkres expliquent que d'&ire chaleureuses 
envers leurs enfants est parfois très douloureux et invocateur de leurs propres 
manques il l'enfance. Par exemple. une mkre decnt ce qu'elle ressent lorsqu'eiie 
caresse doucement ies cheveux de son fils: <t(J'ai) des pensées de douceur...>> (6:lO). 

C'est I'ideal qu'elle invoque d'abord. Mais ek avoue aussitat, dans la confidentialité 
et k confiance de L'entretien: d e  me dis aussi que j'aurais airné ça, moi, recevoir ce 
que lui il reçoit...>) (6: 10) tout en fronçant les sourds. Une autre explique. elle aussi: 
.A quoi je pense quand je suis affectueuse? [...) Au fond. je me dis peut-être que 
j'aurais aimé ça, moi aussi, que ma mère ait ett comme ça avec moi .., (3: 12). Deux 
autres meres &latent en sanglots alors qu'eues nous parlent de la douleur d'enfance 
qui est & e W  lorsqu'eks sont tendres envers leurs enfan B... Pour certaines meres. 
les gestes d'aEection parentale posés sont donc pénibles lorsqu'elles ont elles-mêmes 
vécu un manque d'affection il l'enfance. Elles se rappellent leur malheur qui Bvoque de 
fortes émotions chez elles. 

Les contingences autour de l'idéal d'affection se multiplient et causent 
combat Être ou ne pas &tre une m&e affectueuse? Ou plutôt: rencontrer I'id6a.I ou 
tviter le rejet et le rappel de la douleur d'enfance? Quelques meces exphuent qu'a 
faut avoir k courage de ses sentiments lorsque l'on d o ~ e  de l'affection: <<[ ...] Ne pas 
avoir peur de demontrer les sentiments> (l:9). Parce que l'extt?riorisation du sentiment 
d'afkction est justement parfois pénible et complexe. Pour une des meres qui vit cette 
situation, il est d'autant plus difncüe de faire abstraction de son expérience avec ses 
parents, du fait qu'elle ne les comprend pas et qu'elle n'est pas pr&e les pardonner. 
La confusion, la perplexité et peut-être la rancune semblent s'ajouter sa douleur: 



C'est parce qu'a y a des parents qui ne le font pas [donner de 
I'afZection] ... Je ne sais pas. Moi je n'en ai pas eu. Je ne peux pas 
dire pourquoi les parents ne le font pas. Ce sont des questions que je 
me pose [...] Je sais que normalement le parent a beau dire qu'il a eu 
une vie dure. il n'est pas oblige de faire B l'enfant ce qu'a a vécu. 
L'enfant n'est pas oblige de recevoir ... ce qu'elle ou lui a vecu. On 
ne le refait pas son enfant [...] On se dit: "Bon bien moi, je passe ii 
côté de ça Je vais lui domer ce dont il a besoin et puis, je ne veux 
pas lui faire ce qui m'a eté f&it ... "(2: 19). 

La volonte d'une mère d'être Sectueuse et de rencontrer L'idéal peut donc 
être Mibée par un rappel constant de sa douieur d'enfance non résolue. Parfois cette 
douleur s'estompe avec le temps, nous expliquent certaines m h s .  Mais il n'en reste 

pas moins que i'expérience est d E d e :  les mères doivent continuellement se battre- 

Moi dans les premiers temps. j'avais bien de la misère & dire à mes 
enfants: "Je t'aimen et ii les prendre ... Tu sais: aller leur iire une 
histoire dans le lit, moi je n'btais pas portée il ça.. parce que je n'ai 
pas eu ça [...] Dans les premiers temps, quand je le faisais, je 
trouvais ça dur parce que je voyais d'autres points et je me rappelais 
des choses. Je me disais: "Moi, avoir eu ça, peut-être que ça 
m'aurait aidé". Je le fais, mais je viens que je penses tout le temps ii 
mon dcu moi Aiors j'essaie de ... d'en laisser passer pour ne pas 
tout revoir ce que je n'ai pas reçu ... Mais c'est dur (2: 19). 

L'section parentale apportée a donc la capacite de faire prendre conscience 
du pas?. d'engendrer un questionnement et de rappeler des souvenirs d'enfance 
douloureux La douleur d'enfance invoquée semble &me pouvoir inciter une mère 2 
refuser d'être affectueuse. en partie par revendication des lacunes de son erifamx. 
Chez une mère en particulier, nous avons perçu, en quelque sorte, l'attitude suivante 
envers l'affection et ses en£ants: "Je n'en ai pas reçu, alors il n'est pas équitable que 
j'aie P t'en donner, ou que i'on s'attende B ce que je t'en donne, ou &me que I'on 
pense que je sois capable de t'en donner...". Cette mere semble p q u e  
compétitionner avec ses erifants, un peu comme une enfant le ferait avec ses &ères et 
ses sœurs. Ii s'agit d'une espèce de résistance et même de conflit avec l'enfant. Est-ce 
que cette mère projette sur ses enfants l'image de ses parents non-affectueux jusqu'a 
leur en vouloir? La citation suivante peut possiblement illustrer ce genre de situation: 



J'aurais eu besoin qu'elle [ma merel m'aide B faire mes devoirs. 
qu'elle soit plus proche de moi, mais je ne i'avais pas. Et jamais que 
je n'ai b té portée... M&me aujourd'hui, je i'aïme, mais je ne leur ai 
jamais dit, mettons, ma mkre ou il mon père "Je t'aimen. Je n'ai 
jamais v&u ça Puis mes enfants, il faut que je leur dise 2 tous les 
jours: "Je t'aimen. Euh. .ça me fait mal de leur dire. parce que je me 
dis: "Moi je n'en ai pas eun. le n'ai pas eu ça, tu sais, ni de ma mère 
ni de mon père (2:ll). 

Ainsi, couvant une enfant int&kure blessée. cenaines meres redoutent le rejet 
par leurs enfmts, e h  les laissent venir ii elles plutôt que d'&e proactives envers eux, 
eUes se rappeknt leur douieur d'enfance lorsquteIles sont affectueuses et eiîes se 
trouvent parfois en compétition avec burs enfants. Voïià d'importants obstacles qui 
viennent l'encontre de l'ideal d'affection parentale. 

3.2.2.4 Les rôles renversés. Trois contingences importantes ont jusqu'alors bté 

présentées: les meres sont accablées par lem besoins d'abord. elles ont eu des 

e n f "  dificiles et e k s  portent en elles une enfant interieure bissée... Ceci nous 
&ne une autre contingence qui nous apparal Me aux prdcedentes: ies mères 
renversent ies rôles avec leurs enfants. En d'autres termes, certaines mères semblent 
s'attendre il ce que leurs enfants soient des adultes envers eks,  et m&me des parents: 
leurs enfants ont à, les r6conforter et même, à les sauver de leur malheur. 

Lors des discussions de groupe au sein du programme Parents-responsables, 
les mères révèlent en effet tds souvent que leurs enfants les réconfortent et leur 
apportent de l'section. Les enfants sont les "hommes de la maisonn ou les "meilleures 
amies" de leur mère. Deux chercheurs se disent perplexes devant cette constatation, 
confhée ii maintes reprises et inscrite aux notes de terrain. Lorsque Le nombre 
d'exemples où les meres reçoivent plutôt que donnent de l'afliection est coasided. la 
question suivante se pose: les rôles sont-& renversés au sein des dyades? 

Plusieurs anecdotes notées au journal de bord (notes de terrain) lors du 

programme Parents-responsables soutiennent cette tendance aux rBles renversés. 
D'abord. quelques mères avouent hchement recevoir davantage d'section qu'elles 
en donnent (28- 1 1). Ensuite, deux mères devoilent que leurs i 3 k s  sont leurs meilleures 
amies (8- 1 1). Une mère décrit qu'ek aime bien dormir avec sa nIle pour pouvoir se 



faire caresser et se faire dire "Je t'aimen (28-11). D'autres decrivent d'innombrabies 
moments de tendresse reçue de leurs enfants plut& que donnée (5- 12 et 0.3: 1) ... Une 
autre mère explique les attentes qu'elle a à l'égard de son fk 

J'aimerais qu'on soit des amis' qu'on aiRe partout ensemble. Je veux 
qu'il me parle quand il va être plus vieux, qu'fi me raconte ses 
premières peines d'amours, qu'il me raconte sa première relation 
[...]Moi, je veux qu'il me parle et qu'on soit des meilleurs amis, dans 
le fond (1 1: 11). 

Les exemples cités se multiplient et I'aEection parentale décrite daas l'idéai 
ne semble plus la dm. Ceci n'est pas pour dire que l'enfant ne doit pas être 
affectueux envers sa mère: nous avons vu dans l'idéal que la réciprocité dans 
PafExtion est importante. Ce que nous signalons toutefois. c'est que les meres parlent 
très fkéquernment de lTaEection reçue plutôt que dom& et des attentes qu'elles ont 
envers leurs enfants qui ont ii jouer des r6les d'adultes et de parents envers elles. Ceci 
va dans le même sens qu'une contingence decrite plus t8t: celle de l'afZection comme 
besoin d'abord. Les meres reçoivent avant de donner. Une mere va meme jusqut8 
expliquer que non seulement sa nUe la console, mais aussi qu'ek lui enseigne 
I'aEec tion parentale. .. 

L'autre fois. j'ai eu un coup dur et c'est ma fïile qui m'avait dans ses 
bras. Eiie me disait: "Maman pleure! Je suis EL.. Ce n'est pas grave". 
Je pleurais. je pleurais et après ça, quand ça 616 fini, je rai remerciée 
[...] Alors. c'est elle qui m'apprend &-dedans [...] (0.3: 14). 

Les ri3k semblent donc bien renversés: une nIle de quatre ans réconforte sa 
mère et lui montre comment etre affectueuse. Ne sommes-nous pas très loin de l'idéai 

dans lequel la mère pue ce rBle? L'enfant intérieure blessée des meres crie-t-ek: "Au 

secours!"? En effet, les besoins affectifs des meres semblent les amener à vouloir 
combler lem besoins par l'entremise de leurs enfants. Elles souhaitent très clairement 
se faire réconforter par eux. comme dans l'exemple qui suit: 

Moi, je sais que si j'ai un probEme, j'aimerais bien que Jacques, 
Suzanne ou Martin [mes 3 enfants] viennent vers moi me dire ... me 
prendre par le bras ou le cou.... Quelque chose. Qu'ils me d o ~ e n t  
des becs. Tu sais, ça me remonterait le moral.. (2: 11). 



Une autre m8re rapporte une anecdote dans laquelle elle decrit la sensibilité 

de son fi. Elle termine son histoire en soulignant qu'elle recherche souvent de 

I'aEection auprès de ses enfants: 

La semaine passée quand ça &é dur, je pleurais dans ma chambre. 
J'étais couchée puis tout ça Alors k, il devait être minuit, j'entends 
mon garçon qui dit: "Maman, viens-tu?" k vais le voir dans sa 
chambre et il me dit: "J'ai oublié de te domer ton bisou". L à  il me 
prend par le cou et il me d o ~ e  mon bisou. Après ça il dit: "Pourquoi 
tu pleures?" Tu sais. il sait venir me chercher aussi quaad j'ai de la 
peine ou quelque chose ... Genre il est I& et puis il va me flatter. 
J'avair envie de pleurer encore plus (Pleurs) [...] Je trouvais ça 
plaisant qu'au iieu de toujours aller en chercher auprès d'eux, que lui 
il soit venu me chercher pour m'en domer, tu sais (58). 

Plus encore que de rechercher l'affection de ieurs enfanrs, certaines mères 
souhaitent se faire sauver par eux. Tout d'abord. quelques meres indiquent qu'elles 
mettent des enfants au monde par besoin La naissance de leurs enfants réglerait en 
partie ieurs problémes et les sauverait partiellement: <<Quand tu les mets au monde. 
c'est vraiment parce que tu as besoin d'eux.. Moi, pour moi, c'&ait quasiment le 
besoin d'une autre présence. J'avais besoin de quelqu'un. Maintenant: eUe est ib 
(3:13). En effet. la présence des enfants attenue leur solitude et comble en partie leur 
manque d'af5ection, disent-eh: «[ ...] Moi, en tout cas, de la façon dont je le vis... 
Bon, c'est ça: je n'ai pas de conjoint. je n'ai pas de chum, je n'ai pas d'amant' je n'ai 
rien. Alors, souvent j'ai besoin de ... Je vais chercher [...] ce manque-ià avec mes 
enfants) (9:20). Les meres ne se cachent pas qu'elles ont des enfants pour remplir 
ieurs besoins et se f& sauver. 

A ia bite. les d r e s  essaient d'effacer ou de corriger leur enfance mile et 
Leurs blessures intérieures par l'entremise de leurs enfants: «Avec mon 6is Daniel [... 1, 
j'essayais d'aller chercher ce que je n'avais pas eu [...lm (0.3:11). Elles sugg&rent 
qu'elles ont besoin de Pafkction de leurs enfants pour elles-mêmes, pour guerir leurs 
blessures d'enfance:  pour moi, je me disais: "Ce que tu n'as pas eu, peut-être que tu 
vas aller le rechercher avec la tienne [ta Ww» ( 3 5 ) .  Elles expriment ouvertement que 
l'enfant peut compenser pour ks manques de leurs parents: <<Parce que le parent a 
besoin d ' e t i o n  de son parent ou de savoir que son enfant l'aime [...]B (1: 17). Les 
blessures et les difncultés de ces meres font en sorte qu'elles recherchent chez leurs 



enfants ce qu'elles n'ont pas reçu il i'enfance, ce qu'elles ne reçoivent pas ailleurs ou 
ce qu'eks ne sont pas capables de se donner eh-mêmes ...; les rôles sont renversés 
avec leurs enfants. 

3.2.2.5 L'héritage négm! Uoe autre contingence qui emerge de l'expérience des 

mères est celle de I'heritage negatif. Il appert, chez certaines m&resT qu'elles ont henté 
du modele non-désimble de leurs parents et qu'elles le reproduisent sans 
ndcessairement s'en rendre compte. On peut parier de rt?p&ition inconsciente du 
modele parental négatif. Par ailleurs. d'autres mères en ont egalement hérité. mais en 
sont conscientes. E& ii existe quelques mères qui transportent dans leur vie adulte 
une réticence au toucher egalement liée a leur hdritage negatif. 

Le premier defi des meres est celui de s'auto-évaiuer et de prendre 
conscience de leur comportement. Reproduisent-elles Le modele negatif de leurs 
parents? Nous avons noté, a quelques reprises, que certaines meres semblent en effet 
reproduire le modèle de leurs parents et ce. sans necessairement en être conscientes. 
D'une part, elles décrient les bévues de k m  parents et rapportent des attitudes et des 
pratiques qui les ont blessées ou qui leur ont manque dans leur enfance. ToutefoisT ià la 
lueur des descriptions q u ' e h  nous font, elles semblent commettre en quelque sorte 
les mêmes erreurs que leurs parents. Est-ce que la transmission automatique du 

modèle parental decrile dans I'ideal est il I'action? 

À titre d'exemple, une mere rédle que ses parents n'&aient pas aEectueux, 
qu'ils etaient fioids et qu'ils ne disaient jamais "Je t'aime". Eiie ajoute que sa propre 
mère s'occupait toujours des enfants plus ggés et qu'elle leur donnait des 

responsabilités* il faut savoir que les responsabilités représentent une forme importante 
dTafZectioa et de valorisation pour cette mère. Ainsi, nous raconte-t-elle: «Ma mère 
&ait portée davantage vers les plus vieux [...] Elle s'occupait toujours d'eux (...] Si 
e k  avait besoin d'aller au magasin. elle envoyaù les plus vieux-.., (2:11). Amsi cette 
mère qui etait une des plus jeunes de sa famille ne se sentait pas encouragk ni 
valorisée par sa propre mère parce que celle-ci ne lui donnait aucune r e s p o m t e .  
Cela faisait en sorte que cette mère mettait en doute I'amour et l'affection de ses 
parents. 



Or. tout au long de son entretien, cette m&me mère nous a parié 
principalement de son fils le plus vieux, de ses interactions avec lui et des besoins de 

ce dernier. Elle n'a que uès peu mentionné ses autres enfants et ce. sans 
nécessairement s'en rendre compte. Ainsi, nous avons detecte chez cette rnere, comme 
chez d'autres aussi, une certaine difnculté d'autoévaluation et une répétition 
inconsciente du modele parental negatif. Lorsque ces meres parlent de leurs propres 
pratiques et attitudes parentales envers leurs enfants. nous saisissons parfois qu'elles 
reproduisent les mêmes réalités negatives qui les ont tant blessees dans leur enfance. 
Ceci vient il la fois confimer que le modeb parental se transmet presque 
automatiquement, et renforcer qu'il existe d'importantes contingences comme celle-ci 
il r i d a  

Une autre mère nous explique qu'elle a soufTert du manque d'autontt? et 
d'encadrement de ses parents. Elle aurait airné qu'ils lui refusent parfois des 

permissions. pour lui montrer Leur section et lui indiquer qu'ils se préoccupaient 
d'eiie: 

Je trouvais que mes parents n'&aient pas assez restreints avec moi  
J'aurais aimé Ca avoir des conditions. "Tu sors? D'accord" [...] Je 
voulais entrer un peu plus tard et j'appelais, mais b me laissaient. 
C'&ait tout le temps: "Oui, ouin. J'aurais abne ça des fois que ce 
soit: "Non". Ça m'a même amenée il me poser des questions A savoir 
si j'6tais adoptée. D'où est-ce que je viens? (0.2: 10). 

Pourtant, cette &re nous dt?crit plus tard et ce, en riant et sans 
nécessairement faire le lien avec sa propre enfance, qu'eile n'est pas très bonne B 
encadrer ses enfants et que son mari doit s'en occuper. Ne perçoit-elle pas que son fils 
pourrait, B son tour. se demander si sa mère l'aime dans l'exemple qui suit. puisqu'il a 
le droit de faire ce qu'a veut et puisqu'ek ne L'encadre pas? E k  explique: 

[...] rai de la misère il avoir de l'autonte [...] Ça peut bue de quoi 
que je ne veux pas que les enfants fassent et je vais pouffer de rire. 
Je ne suis pas capable de les disputer. Mon chum me dispute A cause 
de ça [...] Par exemple, on ne veut pas que mon Ws lance de l'eau 
[...] Puis je vais dire: "Non. je ne veux pas que tu fasses çan [.. .] Et 
je vais partir B rire [...] (0.2:3). 



Les meres qui ont decrit dans I'ideal avoir la conviction de contrer le modele 
negatif de leurs parents reussissent-eks, en réalite. ii le faire? Dans les cas présentés, 
elles ne semblent meme pas conscientes de leur comportement. Elles répetent 
inconsciemment le modele negatif. Ahsi, le critère d'introspection de l'idéd 
d'affection parentale n'est pas rencontr& Mais cette introspection devait justement 
assurer que les modeles négatifs ne soient pas répétés et que les enfants de la 

generation future vivent dans l'affection et l'amour. Qu'est4 advenu de cette 
introspection qui peut avoir des répercussions importantes sur l'ensemble de i'ideal 
d' section parentale? 

Il existe egalement d'autres cas où les meres reconnaissent, ii tout le moins, 
leur Mritage du mod& parental negatif de leurs parents. Mais elles ne se disent pas 
pour autant très affiectueuses: d'en ai  manque beaucoup et je n'en d o ~ e  pas non plus 
beaucoup d'affection>> (8: 15). Elles sont conscientes qu'elles répètent le modele 
parental négatif et daas plusieurs cas. elles sont pretes à combattre cette tendance 
negative. Mais y arrivent-elles? Ix modele parental negatif vecu l'enfance est parfois 
si fort que difncüe a vaincre. Dans l'id&& les meres ont parlé de leur conviction 
profonde de contrer le mauvais modele de leurs parents. Nhmoins, certaines d'entre 
e h  se disent quand meme d&empar&s devant bur "devoir "... d e  vais consoler les 
enfants dans les affaires graves. Mais j'aimerajs ça être plus portée 2 leur donner de 
i'amoum (8: 15). Le dechirement est-il pire dans ces cas? ks meres sont conscientes 
de leurs bévues. mais ne sont pas pour autant capables de s'en sortir. Cela n'empêche 
pas, comme l'explique la m&e suivante. qu'il est quand même possible d'y travailler et 
de faire du proes :  K LA, j'ai fait beaucoup de r&ablissement avec mon estime. Je Leur 
en donne plus et je suis moins souvent "hickee" [perturbée] u (8: 15). 

D'autres mères semblent toutefois être très d&ourag&s devant le modele 
parental négatif il contrer. du moins certains moments. C'est comme si le combat 
intérieur s'estompait temporairement chez ces mkres et que leurs bataillons etaient mis 
au repos. La mere suivante se dit parfois: 

Cela ne sert rien de se forcer pour en donner de l'afl'ectioa C'est 
comme l'amour [...] On ne peut pas en relever l'intensite personnelle 
dans ce qu'on donne. On est comme ça. On ne peut pas vraiment se 
forcer en donner ou se forcer ii ne pas en donner (7:13). 



Un peu dans le sens de la difoculté contrer le modeie non-désirabie, 
queiques mères eprouvent même une difficulté lk contrer leur réticence au toucher qui 
f&it aitegalement partie de leur heritage négatif. Celles-ci souhaitent eviter, malgré eiles, 
les contacts physiques avec tout ie monde, incluant leurs propres enfants. Par exemple. 
une mère au sein du programme Parents-responsables explique qu'elle est incapable de 
supporter que ses enfants la touchent et la collent (1 1- 10). E k  a besoin d'espace. EUe 
dit &me que c'est pourquoi elle a rehise d'allaiter son dernier enfant: la proXimit6 
physique avec les êtres, même les poupons, est Nnible pour ek .  Elle ne veut 
absolument pas que ses entanu viennent daos son lit: jamais. Ek dit g~néraiement 
rehiser l'affection physique de ses edam et ne pas en donner. Par exempie, e k  se dit 

incapable d'accepter que son enfant de deux ans, qui pleure tout le temps. vienne daas 
son lit se faire réconforter. Les propos et la très grande réticence au contact physique 
de cette mère semblent indicateurs de troubles importants (1 1-10). C'est peutêtre 
dans la &me veine qu'une autre mère explique en disant que «Si le parent a eu une 
v k  dure, il n'est pas porté donner de Panection. Le parent qui a 6& viol&.. ne sera 
pas tant porte B donner de l'affection B son enfant, (2: 16) ... 

Une autre mère, lors d'une discussion de groupe sur l'afZection parentale au 
sein du programme Parents-responsables. raconte:  moi, je ne suis pas une file 
d'aEiection. Je ne suis pas une nUe qui va aller vers l'enfant. Je ne suis pas comme 
vous autres. J'ai besoin de mon espace.. . » (0.3: 14). Cette mere se dit incapable d'être 
affectueuse envers ses enfants et laisse sous-entendre, a d'autres moments de la 
discussion, qu'a y a peut-être des causes pour sa réticence au toucher. E k  raconte de 

fqon plus d ~ t a i l k .  a une autre &re du groupe, son inhabilete recevoir de 

l'affection: 

Je ne suis pas habituée ça  affection]. Moi, contrairement ii toi, je 
n'en ai jamais eu et puis ... je ne suis pas capable d'en recevoir. Je 
suis en train de faire face B cela [...] Moi, j'btais bien contente quand 
ma de quatre ans etait rendue B son stade d'independance. Mais 
a je ne l'aime pas trop. trop ... (0.3:14). 

Cette mère continue en disant qu'elle doit apprendre aimer l'affection 

physique: &] Je me suis toujours dit que c'est ma nIle qui va m'apprendre il aimer 
I'~ection physique et a en donner [...IN (0.3:14). Qu'est4 arrive h cette mère et 
d'autres pour qu'elles aient une si grande réticence au toucher positif? Ces héritages 



négatifs. sous forme de répétition inconsciente du modèle parental négat& de 
répétition consciente du modele parental negatifet de réticence au toucher, sont toutes 
des contingences importantes a Sideal dTa.fTection parentale qui peuvent empêcher sa 
réalisation et causer un combat intérieur chez les mères. 

3.2.2.6 Le senrimmt d'incompétence. Une autre contingence qui fait sur f"  dans les 

propos des mères est Le sentiment d'incompétence. Malgré un ideal d'affection 
parentale que les dires visent, certaines d'entre elles expriment en paraU&le un certain 

sentiment d'incompétence qui les empêchent de la réaliser. Ce sentiment 
d'incompétence chez les meres se traduit par un manque de confiance en leurs 
habiletés affectueuses, par une peur de la Direction de la Protection a la Jeunesse 
@PJ) et par un doute de nonnaJite. 

En effet, certaines meres expriment b sentiment de manquer d'habiletés ii &tre 
affectueuses pour diverses raisons, dont I'heritage negatif. Une mere explique: d e  f& 
de l'autocritique tout Le temps. Je me dis que je n'aurais pas d(i faire ça comme ça. Je 
n'aurais pas dll réagir comme ça J'aurais dli faire ci, faire ça) (9:20). Les meres sont 
connaisSantes de l'section parentale qu'elles decrivent tloquemment dans I'ideal, 
mais lorsqu'elles evaluent leur propre pratique, certaines se trouvent malhabiles et mal 
équipées. Ce sentiment d'incompétence est possiblement exacerbé par le fait que les 

mères ont beaucoup de connaissances qui Les font viser encore plus haut et plus loin 
dans leur ideai. D'autres meres expriment qu'elles se sentent tout simplement inhabiles 
& être afkctueuses ou q u ' e h  se sont dejà perçues ainsi, comme dans l'exemple qui 
suit: 

Il faut dire qu'au debut, quand j'ai eu Femand. j'etais ti i'hôpitai et je 
n'étais pas capable d'aller le chercher [...] Je n'avais pas de 
confiana en moi et il restait [...] il la pouponnière et je n'allais pas le 
chercher. Je n'&ais comme pas capable [...] Un moment dom& le 
rddecin est venu me parler et on a discuté. On avait réglé... il 
m'avait beaucoup aide et j'avais commencé B apprivoiser mon enfant 
(135). 

Le sentiment d'incompétence peut egakment être associé au jeune âge, 
mrtout en debut de parentalité, comme l'explique une mere qui a mis son enfant au 
monde dix-sept ans. 4XjB que ni as de la m&re parce que tu L'as eu je une... » 



(1 1:4). En effet, quelpues meres indiquent que I'âge de la m 8 ~  et son expérience de 
vie. de m&ne que son expe5rience avec les tous jeunes enfants. peut avoir une Muence 
sur l'apport d'section parentale. Être trop jeune. ne jamais avoir tenu un béüé dans 
ses bras. ne pas être bien entourée: ces raisons peuvent expliquer une piètre habilete 
dans i' affection et un sentiment d'incompétence. 

Je suis un peu tombée de haut [dans la parentaiia. Je ne savais pas 
ce qui m'arriverait avec un bébé. Avant, l y avait d'assez grosses 
familles et on apprenait assez t8t il s'occuper des enfants. Il y avait 
toujours. dans les f m *  des enfants très jeunes. Peut-être que 
maintenant. il y a plus d'enfants qui gardent d'autres enfaots. alors 
ils sont plus souvent en contact avec des Wb&. Moi, je sais que je 
n'avais jamais vu ça, un bébé. de ma vie.. . (7: 16). 

Cette inexpérience et ce doute quant aux habile& peut aussi expliquer 
pourquoi certaines rnkres ont tant besoin de rétroaction de leurs enfants* Lorsqu'ek 
leur accordent de l'affection. Peut-être est-ce pourquoi le cr i th  de réciprocité dans la 
relation parent-enfant aaectueuse (decrite dans l'ideai) etait si important. Une mere 
expüque: 4..] Quand mes enfants viement me voir pour avoir un bisou ou une 
caresse, cela renforce mon assurance en iant que parent. Cela renforce ma confiance>) 
(9:20). Certaines meres doutent donc de leur capacité être afEectueuses et même 
&tre de bonnes mères. Une mère explique que c'est parce qu'elle doit souvent 
discipliner ses enfants qu'elle n'est jamais certaine que ceux-ci apprécient son 
affection: ...] Je me suis sentie bien [quand je leur ai donné de l'affection]. Tu sais, 

j'ai w qu'ils me faisaient confiance parce que souvent, on doute. On se demande 
souvent: "Est-ce qu'ils m'aiment?". parce que souvent on les punit et après ça on ne 
les punit plus, (9:ll). Cette mère continue en parlant des autres avantages d'eue 
affectueuse et d'avoir une rétroaction de ses enfants: 

Tu sais. cela me fait voir que je suis un parent. que je suis une mere 
pour mes enfants, et en m&me temps, que je ne suis pas juste une 
mère qui fait de la discipline. le suis une m h  qui est aimée aussi 
[...] Cela me rend plus sDre de moi et & ce que je degage auprés des 
enfants (9: 20). 

Le doute quant aux habüetés mene même certaines meres avoir peur de la 

Direction de la Protection B la Jeunesse @PJ) (nonobstant que d'autres r a i ~ ~ n s .  
CO- la culture du milieu, peuvent &tre la source de cette peur). Nhrnoins. 



I'accumuiation du sentiment d'incompétence et de I'insécuritt5 les font 
Maisemblabiement craindre cet organisme gouvernemental qui, dans des cas d'abus ou 
de négligence 6vidents. peut aller jusqu'à placer des enfants en famiue d'accueil dans 
le but de les proteger. Une mere exprime cette peur de la DPJ qui l'anime par moment: 
a[ ...] Des fois, je me fais des peurs. Je me djs: "He! Si h DPJ venait la maison2 Tu 
sais. je n'ai rien à me reprocher [...] Mais j' a i  peur. Pareil comme si je n'en donnais pas 
assez [de I'affection]. (1:21). Il se pourrait même que ce soit Le fa& entre I'idéai 
decnt et la réalité des mères qui anime cette crainte et ce sentiment d'incompétence 
sous-jacen~.. Une autre mere aussi indique qu'elle craint se faUe réprimander pour 
négligence par la DPJ ou par le Centre local de santé communautaire (CLSC): 

[...] Parce que c'est toujours le danger [...] 11 ne faudrait pas. non 
plus, que quelqu'un vienne nous voir du CLSC ou de la Protection il 
la Jeunesse et qu'a nous disent qu'on néglige nos enfants [...] On a 
toujours peur, nous-autres. d'&tre accusés de negligence ou de quoi 
que ce soit (13: 12). 

En plus d'être insécures face leurs habiletés et de craindre la DPJ, certaines 
mères vont m&me jusqu'h douter de Leur "noCrnaliten, surtout lorsqu'elles introduisent 
Panection dans leur milieu famüial et qu'elle ne Sont pas connue de Leurs propres 
parents. C'est l& une autre facette du sentiment d'incompétence lié I'aEéction 
parentade. Ces mères se demandent si elles sont normales eu égard à leurs pratiques 
affectueuses. En effet. dans l'exemple suivant, une m&re qui ait ne pas avoir reçu 
d'affection B l'enfance se sent anormale lorsqu'elle pose des gestes aBectueux Elle ne 
sait pas si ek est aectueuse de @on appropriée. ni si le dosage d'section qu'elle 
choisit est adtquat. Elle plonge dans i'incomu en Btant mectueuse envers ses enfants. 
a cause d'un manque d'expérience en la matière: 

J'en ai parlé avec du monde, de comment ils &aient avec leurs 
enfants, parce que ça m'interessait, parce que je me disais: est-ce 
moi qui ne suis pas nonnale? Ou bien non: est-ce moi qui veux trop 
en donner? Comment ça se passait chez eux? Comment ils etaient 
envers leurs enfants? Si Paffection pour eux, c'&ait normal que 
l'enfant soit proche d'eux.. Et lorsqu'elle punissait les edmts. si 
eiie etait portée ii aller vers eux. J'essayais de comparer la manière 
dont je vivais chez nous avec cek d'une autre famille [...] Si c'&ait 
nomaï, e k ,  la manière dont eile vivait et puis moi, la maniere dont 
je vivais ...» (2: 12). 



Une autre mère codhne qu'un parent qui n'a pas connu I'afktion 
l'enfhce peut se sentit mal i'aise ou se poser des questions de nonnalité Iorsqu'l 
l'introduit auprès de ses enfants: «[ ...] Le parent va se demander: Tomment ça? Mon 
enfant n'est pas normal ou moi je ne suis pas norrnaie si je ne me sens pas a l'aise C 
dedam."* (13:19). Parfois les mères se comparent il d'auues. parce qu'elles ne sont 
pas certaines d'être normales: a[ ...] C'est quand j'en vois d'autres que je voir que je 
suis nofmale~ (1:19). Une mère en particuiier se demande m&me si elle est normale de 
vouloir être affectueuset malgré qu'eb n'ait pas connu I'afEection l'enfance: <<Tu te 
dis: moï, je n'ai pas eu ça puis je le fais. Je me dis: "Est-ce parce que je n e  suis pas 
nomiale?" (2: 19). En dennitivet il existe plusieurs obstacles B l'atteinte de l'idéal. Les 
mères se sentent anormales de vouloir tendre vers I'iddal d'af3ection parentale et de 
réussir à renverser leur modele parental negatX EUes se sentent incompétentes face 
leurs habiletes, elles ont peur des autorités et elles doutent de leur no Tmalité... 

3.2.2.7 L'historique de la relation parent-enfmt. Parmi les contingences il I'afTection 
parentale existe aussi i'historique negatif d'une relation parentenfant. En effet, les 

mères nous indiquent que diverses circonstances entourant la grossesse et la naissance 

de i'enfant peuvent avoir marque negativement une relation parent-enfant. L'enfant 
qui n'&ait pas désiré. les troubles conjugaux qui se sont declares simultanément ou en 
com?quence ii la missance de l'enfant et l'absence d'allaitement. par exempk, font 
partie des &men& nuisibles mentiornés par les meres. L'ideal d'af5ection parentale 
est difficile atteindre dans ces circonstances, du fait qu'eks peuvent nuire rapport 
d'section parfaite et au develo ppement d'une relation parent-enfant affectueuse. 

La désir d'enfant est une predre composante importante de I'historQue 
d'une relation parent-enf&nt, selon les mhs. La grossesse t5tait-elle souhaitée? 

L'enfant &ait-l désiré? Les réponses i b  ces questions influencent i'historique de la 
relation et par conséquent, la qualitt? affecnieuse de cette relation Une mère avoue: 
<<Des fois, je dorme de I'afTection et c'est teinte de culpabilite de mon historique face ii 
lub (6: 1 1). Une autre mère explique, au sujet de son deuxième enfant: 

Elle' c'est une surprise, ma Julie. EUe n'&ait pas attendue, pas 
prévue. Donc cela m'a pris un peu plus de temps ... pas & m'attacher. 
parce que tout de suite quand eUe est n6e. je l'aimais beaucoup..- 
Mais & me faire & L'idée que j'avais une autre enfant... (0.1:s). 



Une autre mère. au sein du programme Parents-responsabkes, decrit 
qu'aucune de ses cinq grossesses nT6taient désirées. Elle ajoute d'ailleurs qu'elle a de 
la ~WEculté a être afktueuse envers ses enfants? et particulièrement envers ses 
demiers (1 1- 10). Une autre mere raconte qu'elle ne désirait pas son deuxième bébé et 
qu'en p h .  e k  souhaitait. B tout le moias, avoir une nIle plutôt qu'un garçon: 

Le premier a bté très. très désiri? [...] Tandis que le deuxième [...] ia 
grossesse ne s'est pas du tout pas& parel Déjà que ce n'&ait pas 
vraiment voulu la grossesse, pas du tout. J'ai même pe& avorter 
[...] Je pense que c'est ça qui faù une diErence. Deja & 
l'accouchement, il Ctait très en retard: il ne voulait pas sortir. Il y a 
aussi le fait que j'ai un garçon et jtes@rais plus avoir une nUe [...] Je 
pense qu'on peut communiquer avec notre bébé pendant qu'on est 
enceinte (7:s). 

Des antécédents pareils peuvent avoir des impacts negatifs sur l'affection 
parentaie subséquente au sein d'une relation parent-enfant. nous indiquent les d m s .  
EIles suggerent que la relation entre mère et père peut egaiement avoir une influence. 
Cette relation s'estelle effondrée au moment de la grossesse ou après la naissance? 
Une mère decrit: %Et puis ça n'allait pas avec son père [...] Le contexte aftectif de ses 

parents. pendant la grossesse et après aussi, n'dtait pas bon [...]» (7:s). Les mères 
rapportent d'aüleurs plusieurs dificult& ou ruptures avec leurs conjoints au moment 
de la naissance de leurs enfants. L'enfant peut, par la suite. symboliser cette rupture ou 
ces connits dans le couple. Par exemple, une mere nous décrit sa rupture temporaire 
avec son mari la naissance de son premier enfant et l 'hhenœ qu'a eu cette rupture 
sur sa relation avec son enfant. du moins au &but: (<Avec S tephane. j'ttais portée à 

moios le prendre parce qu'il ressemblait gros B mon mari et ça me faisait penser tout 
ça @a mpture momentanee]. Alors, j'btais portée B moins le prendre quand il etait 
bébé...» (0.2:7). 

Quelques mères avancent aussi que l'absence d'allaitement est uae autre 
contingence possible PidéaL E W  expliquent que L'allaitement est une forme 
importante d'affection parentale et qu'en son absence, la proximité entre une mère et 
son enfant est moindre: i<L'allaitement. c'est beaucoup d'section et c'est pour cela 
que je L'ai fait aussi [...]>, (7:2). En somme. ces meres considerent que ï'allaitement 
engendre un contact physique et une intirnite exemplaires au sein de la relation parent- 



enfant. Ainsi, lorsque nous leur demandons d'expliquer pourquoi certaines reiations 
parent-enfaot sont moins affectueuses, e h  mendoment que l'aiiaitement ou son 
absence peut y eue pour quelque chose. Au cours d'une soirée du programme 
Parents-responsables. quelques mères suggkrent d'ailieurs que l'Wtement est un 
grand geste d'amour et de rapprochement avec I'enfant il est aussi une nourriture ou 
un investissement aEectif court et long terme qui, lorsqu'absent, peut expiiquer 
une relation parent-enfant peu affectueuse plus tard (1 1-10). L'absence d'allaitement 
peut donc faire partie integrante de la relation parentenfant non-aEectueuîe et 
représenter une contingence. 

En effet. certaines meres croient que I'absence d'allaitement peut nuire il la 

prise de contact entre m&re et enfant et donc a la relation affectueuse idkake. Une 
mère. qui decrit sa relation un peu ngative avec sa me. utilise son fils en exemple 
pour expiiquer des differences dans ses rapports avec ses enfants: «Tu vois. j'ai allaité 
[mon fils] jusqu'g neuf mois. Alors ça c'est sûr que ça nous rapproche ... Et 
physiquement ça nous rapproche beaucoup>, (0.1: 10). Elle continue. au sujet de sa nIle 
avec qui elle a une relation moins proche et moins affectueuse: .<Et puis avec Julie. bon 
ek. je I'ai allaitée moins longtemps [...]>) (0.1: 1 1). De plus, une mère au sein du 
programme Parents-responsables nous indique qu'elle a refusé d'allaiter son dernier 
enfant. malgré que l'in6rmière lui ait rappeié l'importance de l'allaitement. Cette mère 
se dit par ailleurs moins proche de son dernier ( 1 1 - 1 O). 

Ainsi, l'historique de la relation parent-enfant, en lien avec la desir d'entult, 
les troubles conjugaux entourant la naissance et rabsence d'allaitement. sont des 

contingences pouvant causer embûche & l'atteinte de rideal dTafEection parentale. 

3.2.2.8 L 'épreuve & h séparation. La majorité des m&res rencontrées avait vecu une 
séparation avec leur conjoint au moment de l'entretien et la moitit! d'entre e k .  depuis 
moins d'un an. ûr, ces mères nous ont communiqud, par l'entremise de kurs pro- 
que Mpreuve de la séparation agit comme contingence B I'idéal d'section parentale. 
En effet, la séparation semble amplifier les besoins affectifs des mères et 
vraisemblablement, la blessure de leur enfant interiem. Ceci semble rendre rapport 
d'affection aux enfants d'autant plus diflicik du fait que plusieurs d'entre eIles sont 
accaparées par la douleur, la solitude et la surcharge conséquentes leur séparation. 



Deux mères en particulier se disent et se montrent très anectées par les 
circonstances de leur séparation. La douleur, en premier ku. semble les f iger .  Des 
sanglots marquent la description de ieur situation respective: «Nous-autres aussi, 

qu'on le veuille ou non... i'ai le cœur gros... (Pleure) Nous-autres a- on manque 
dTa@ection (Pleure) ...B (5:8). En effet, ces meres expiiquent que la séparation récente 

crée un grand vide emotif et une douleur qu'elles essaient d'oublier. Lorsqu'elles ont à 

&tre affectueuses envers leurs enfants. elles se rappeiient ieur rupture Cmotive avec leur 
conjoint et le manque d'affection et d'amour qu'elles eprouvent. Ces mauvais 
souvenirs ressemblent ceux des mères qui se rappellent leur douleur d'enfme 
lorsqu'ek sont affectueuses envers leurs enfants. Les gestes afKectueux posés ont 
comme effet d'invoquer leurs propres douleurs et manques. Une mère explique: 

C'est sûr que j'ai des hauts et des bas [...] Ces temps-ci, je manque 
d'affection et d'attention. C'est sûr que j'essaie d'en donner autant 
quand même. m a l e  que je n'en reçois pas [...] Mais des fois, c'est 
plus compüque parce que ça fait plus maL Tu sais, moi aussi 
j'ainierais ça me faire serrer, j'aimerais ça me faire dire "Je t'aimen ... 
(1:20). 

La solitude représente un autre aspect de la séparation qui semble agir contre 
l'apport d'affection parentale. Les mères qui se remettent d'une séparation récente se 
sentent uès seules. Une mere explique qu'elle fait m&me peur aux gens, tant elle est 
boulevers& <CI...] Là ,  je suis séparée. je suis toute seule [...] Je fais peur tout le 
monde. Je rencontre du monde et puis ils partent tout de suite» (1 5). Ceci amp& sa 
solitude et sa tristesse, d'où sa difficulté à être sereine et affectueuse. La solitude, de 

même que le sentiment d'echec en lien avec la relation de couple, habitent cette m&e: 
<dXtais mariée et nous etions "fSchementn mariés. Et puis tout ailait bien! ... Mais B, 
tu saisT aujourd'hui je suis toute seule[...]» (1:20). La solitude semble d'autant plus 
difncile iî accepter lorsque l'ex-conjoint se retrouve en couple aussitat aprés la 

séparation, comme l'explique cette m&e: <<Moi, j'ai trouve ça dur. il un moment 
donné. parce que lui, ça n'a pas et6 long. il a rencontré quelqu'un» (3:7). 

Les mères semblent egaiement vivre une surcharge importante en 
conséquence B leur séparation. Elles ont & s'adapter plusieurs niveaux et & assumer 
une multitude de nouvek  responsabilitb. Sur le plan h c i e r .  tout d'abord, 



certaines mères sont angoissées et craintives de ce que le hitur pourrait leur apporter. 
Certaines d'entre elles se trouvent un emploi pour essayer d'arriver. La rn&e qui suit 
dit. justement. s'être trouve un premier emploi qu'ek a perdu aussitdt parce qu'un 
soir, ses deux enfants etaient malades et e k  n'avait pu entrer travailler. Dans son 
second emploi, eile espère être plus chanceuse. même si elle avoue ne pas savoir si 
l'argent qu'elle gagnera leur sunira: 

Fi&rement, cela fait juste deux semaines que je travaille dans un 
restaurant. C'est un salaire avec des pourboires, donc ce n'est pas 
fixe. Je travaille 5 jours [...] C'est comme tout nouveau et je ne sais 
pas sur quoi je vais me baser. J'ai un nouvel appartement, je paye les 
frais... (73). 

Tout est nouveau pour cette mere angoissée. Ces préoccupations et cette 
surcharge venues avec la dparation accaparent les mères et nuisent il Leur apport 
d'affection parentale. Une autre mère explique qu'&nt dome sa situation fhwière. 
e k  a dO dhénager avec ses enfants dans un petit logement ii bon prix ... il s'agit, dans 
i'ensemble, d'un grand changement de vie pour elle et ses enfants: d e  suis avec les 

enfants dans un petit 4 1/2. Maintenant on est tout "pogne". [nous manquons 
d'espace]. C'est sOr que ce n'est pas la même vie>> ( 1:20). 

La séparation apporte, en outre, d'autres nouvelles responsabilités. Par 
exemple. une m&re explique que, selon elle, elle assume maintenant les rôles des deux 
parents. en ayant la garde presque compI&te des enfants: «Je joue b rôle des deux: 
autant celui de k mere que celui du père, parce que le père les voit 4 jours par mois 
seulement» (1:2). Ceci signifie egakment qu'elles doivent apprendre il être autoritaires 
avec les enfants. responsabilité qu'elles laissaient autrefois au père, nous declarent- 
elles. eornme ie dit ma rnère: "Tu es mere B 20046."~ (1 1:3). Ceci pourrait expliquer 
qu'uae mère perde son caime dans ces conditions et qu'elle soit sur les antid6presseurs 
pour ne pas trop sombrer dans la depression. .. Et comme la mere qui vit cette situation 
nous i'explique: dl y a beaucoup de gens qui me disent: "Tu es bonne. parce qu'il y en 
a qui craquerait même avant ça". [...] Je me suis mise sur les antidt?presseurs, 
justement pour ne pas descendre trop bas>. (1:20). 



Enfin, une mère nous explique qu'elle subit egalement une adaptation au 
niveau de son image, suite il la séparation. EUe se voit, du jour au Lendemain, comme 

une mère monoparentale et se sent jugee par les auues: 

Et puis, je me fais juger parce que je suis toute sede avec ies 
enfants. C'est peut4tre un complexe d'une mère seule avec des 
enfimts... Je ne sais pas. C'est peut-être une image que je me fais 
comme ça, k.. Parce que des fois. on entend dire: "Eile est toute 
seule avec ses petits et c'est le bordel là-dedans". J'entends les 
commentaires de tout le monde et je me dis: "J'espère qu'ils ne 
pensent pas ça de moiw ( 1 :2 1). 

Les 6Iéments entourant la séparation sont donc très nombreux et, dans 
plusieurs cas, accaparants pour les meres. L'tpreuve qu'elles vivent nuit ii l'apport 
d'affection parentale par L'entremise de la douleur. de la solitude et de la surcharge 
qu'elles ressentent. 

3.2.2.9 La critique du conjoint et des proches. La critique reçue du conjoint. de i'ex- 
conjoint ou des proches en lien avec L'afZection parentale est egakment une 
contingence opposée l'idbai. En d'autres mots, la critique venant des autres' comme 
du @re des enfants. de la bek-famille et des amis a, elle aussi un impact sur l'apport 
d'affection parentale. 

En effet, les proches et ies moins proches des meres se permettent souvent de 
passer des commentaires négatifs il regard de L'affection parentale et des pratiques des 
mères. Celles-ci se sentent critiquées, jugees et en partie obJigées de tenir compte des 
commentaires reçus. surtout du fait que certaines d'entre eUes vivent une insecurite ou 
un doute de normalité face l'Section Une mere qui parle de son ex-conjoint 
explique: d'est sûr que des fois il disait: "Tu es patiente pas rnaL.. Crime! Tu es 
beaucoup trop patiente!" Parce que ma fille e k  est très coUante [...] C'est Mai que des 
fois. je suis patiente en désespoir...>) (3: 18). Une autre mère se rappelle que lorsque ses 

enfants &&nt tous jeunes, les gens autour d'elles lui faisaient des reproches 
lorsqu'elle etait affectueuse: «[ ...] Le monde me le disait: "Lâche-Les. tu vas les 
manger. ces enfants-l&" J'btais tout le temps en train de les "bécotern ou de les 

caresser. Je leur donnais de grosses caresses' je leur donnais des becs et ils disaient: 
"Mon Dieu! Lâche- les!"^ (12:14). Une autre mère dit même s'&tre fait critiquer 



d'avoir longtemps Mté ses enfants. Pourtant, elle considi?re i'alkiternent comme une 
forme importante dTai%ection, comme d'autres meres mentiornées préct2demment: 

Moi, je sais que le fait que j'aie allait6 longtemps a fait dire au gens: 
"Tu es fok. Ton bébé ne voudra jamais decoller de toin [...] 
Souvent., on a l'impression que même lorsqu'ils sont tous bébés - 
cela me choquait souvent- il ne faut pas trop les prendre [...] (7:9). 

Une mère ainsi critiquée est aux prises entre un desir de rencontrer son idéal 

et la contingence des commentaires ndgatifs reçus qui i'innuencent. La critique des 

autres, et principalement celle du conjoint (ou de I'ex-conjoint). semble pouvoir être 
liée ii quatre themes principaux, selon les propos des meres. D'une part, les conjoints 
et les proches reprochent aux mères de gâter et de surprotéger leurs enfants par 
rentremise de l'affection; d'autre part. ii arrive que les pères soient jaloux et q u ' i  
favorisent % jeu comme approche d'affection. 

En effet. les m&es se font d'abord dire par leur conjoint et leurs proches 
qu'elles gâtent leurs enfants avec l'section qu'eues leur apportent Comme le d6crit 
une mère, avec un peu de sarcasme: 

ne] hut surtout pas les gâter. C'est ça le mot qu'on entend 
souvent. c'est qu'il ne faut pas les ng8tern. C'est sûr qu'il ne faut pas 
gâter les enfants. mais ce n'est pas en lui donnant de l'section 
qu'on va les gâter [...] (7:9). 

il existe. en definitive. une conception qu'une mère trop aectueuse peut 
gâter ou rendre caprioeux ses enfants et en faire trop:  mon conjoint trouvait que j'en 
faisais trop. Par exemple. lorsque mon fïis se réveillait toujours la nuit et que moi je ne 
voulais pas le laisser pleurer: c'était un problème. Mon conjoint me demandait: 

"Pourquoi tu t'en occupes comme ça?" [...IN (7: 13). Ces critiques du conjoint ou des 
proches portent B croire que les &res sont kein&s dans leurs ~ l a m  d'afkction et de 
soins. Certaines mères adoptent elles-mêmes cette attitude que L'afZection d6veloppe le 
caprice, comme dans l'exemple qui suit: d'&ais portée ii moins le prendre quand fi 
était bébé... pour moins de capriam (0.2:7). L'idéai est-il enkeint ou modifié B partir 
de la critique? 



Une de-me critique faùe la mére anectueuse est qu'elle risque de 
surprotéger son enfant et donc de nuire son developpement genéral et celui de son 
autonomie. Cenaines mères se font dire qu'eiles surveillent trop leurs enfants, qu'elles 
s'inquiètent trop à leur sujet ou qu'elles sont trop protectrices d'eux. Une mère decrit: 
<a me fige un peu quand le père est ià parce qu'a dit souvent que je suis trop 
couveuse et que je m'en Ezis trop pour Les enfants [...]» (9:23). Elle ne sait pas 
comment prendre cette critique ni comment agir avec les enfants devant lui. Dans une 
autre anecdote. une mère qui un jour, ne trouvait plus sa n1Ee et qui s'efforçait de la 

locaiiser avait reçu une importante critique de son entourage. nous raconte-telle. 
Cette mère n'a pas apprécié la réaction m u e  des gens: 

Elle se cachait, mais dans la maison. On ne le savait p a s  Pour nous, 
e b  etait dehors. Aiors moi, dans Mat  de panique. j'ai appeié la 
police* Tu sais, j'ai eu peur. Les gens m'ont dit: "Voyons, tu 
exageres. Laisse-B vivre". Pour moi, c'btait: "Bien ecoute, c'est ma 
mie!" Mais je pense que les gens me regardent et qu'ils se disent: 
"Voyons! Tu es fatigante. Laisse-les vivre, tes enlants" (13: 11). 

Les mères critiquées semblent voir deux explications pour ce comportement 
chez leurs conjoints. D'une part, ceux-ci seraient parfois jaloux de l'enfant ou de la 

dre et d'autre part. ils préfdreraient le jeu comme mode d'affection En effet, le père 
jaloux peut l'&tre parce qu'il veut l'attention de son epouse ou parce qu'il veut 
pouvoir, B son tour. être avec les enfants. Une mère explique, au sujet de son ex- 
conjoint: 

A chaque fois que je donnais [de l'affection] alors qu'il etait là, ü 
avait les epaules dures ou stressées et il me semble qu'l me jugeait 
[...] Au debut, quand j'ai eu Daniel mon premier. il Ctait jaloux [...] 
Je ne lui donnais plus d'affection lui [...] Après ça, des fois ii etait 
jaloux parce qu'il aurait airrd s'occuper des enfants (8: 14). 

Une autre d r e  suggere comment, dans des cas extrêmes. cette jalousie du 
@re peut être néfiste: d i  le papa veut toujours &me avec la maman et qu'ek est tout 
le temps coi& lui, elle néglige les enfants» (1 1: 18). 

Les &res ont aussi une autre explication pour les critiques du conjoint ou  de 

l'ex-conjoint a regard de 1'aBlection maternelle: les pères pdfèrent le jeu avec les 



enfants comme manifestation d'affection leur egard. C'est ainsi qu'ils aiment 
exprimer leur affection envers les enfants, comme le decrit cette &re: 

[...] ii va passer du temps avec eux et lui, ça va être plus le jeu. C'est 
le contact qu'il va avoir avec les enfants. C'est sOr que c'est de 
l'affection. aussi [...] Mais il ne fera pas beaucoup de câlinsT comme 
les bercer, les câliner ... (7: 13). 

Ainsi, les pères peuvent ne pas apprécier les autres manSres a£Eectueuses des 
&es: <Je le sais qu'il les aime ses enfants. mais leur dire: "Je t'aime". c'est.. excusez 
l'expression, mais c'est pire que dire "crisse" mon]  pour l u b  (1:17); <<Tu sais' il va 
jouer avec les enfants. Mais de dire qu'a va avoir une conversation plus séieuse. un 
échange fkaw et peu superficiel avec les enfants comme moi je peux le faire. il n'est 
pas capabb (9: 1 1). Une autre mi?= stipule: «Mon conjoint a le sentiment. il ies ahne 
ses enfants. Sauf qu'a n'a pas le même comportement que mol> (10:12). Plusieurs 
mères considerent donc, en definitive. que les pères ne sont pas affectueux avec les 

enfants de la même façon quTeIles: c'est ainsi q u ' e h  expliquent certaines critiques de 

leurs conjoints ou ex-conjoints. Ii n'en reste pas moins que la mere suivante se sent 
mal il l'aise &tre affectueuse B sa façon devant son conjoint: uÇa me fige un peu.. . 
L'affection que lui il donne aux enfants, c'est plus une section-jeu. tu sais. Je dirais 

que ce n'est pas nécessairement une affection de réconfon ou de complicité. C'est plus 
du jem (9:23). 

La critique par les conjoints et les proches existe donc comme contingence a 
la mère af5ectueuse. Un autre volet du combat intérieur émerge: répondre aux 
critiques en atténuant ou en modifiant l'apport dTafEection ou poursuivre l'idéai? 

3.2.2. 10 Lcs dangers liés à 1 'affection. Les mères disent recevoir des "messages" de la 
société, des médias et dTailEeurs qui les mettent en garde contre les dangers Iies il 
l'affection.. Ces mises en garde semblent avoir un impact sur l'atteinte de leur ideal Iï 
n'est pas toujours possible. ni nécessaire. d'identifier les gens ou les groupes de la 

société qui &nettent ces messages. Toujours est4 que ces derniers agissent comme 

obstacles aux mères et l'atteinte de leur idéal d'affection. Les dangers assoc& avec 
i'affixtion parenraie sont de plusieurs ordres Tout d'abord. les mères reçoivent 
comme message de faire attention qu'une symbiose ne se dévebppe pas entre elles et 
leurs enfantst s'a y a trop d'affection Ensuite, les dres  se font dire que la 



manipulation peut accompagner I'affection entre une mere et son enfant, de la part de 
la mère ou de c e k  de I'enfant. Enfin, les meres saisissent qu'une certaine péjoration 
ou qu'une vue négative accompagne parfois le concept de L'affiection, de par Les mots 
qui y sont associés. Ces messages et ces avertissements briment, en quelque sorte. les 

mères dans l'atteinte, et peut-être dans leur désir d'atteindre. leur idéai d'affection 
parentale. sans pour autant sembler leur faire modifier leur idéal. 

Tout d'abord. quelques meres stipulent avoir entendu dire qu'une symbiose 
peut se développer entre une mère et son enfant. Lorsqu'une symbiose existe. il y a 
conhision des &-es et proximité malsaine dans la relation, possiblement caractérisées 
par une sunibondance d'section. La mere et i'enfant sont alors perdus I'un dans 
l'autre et incapables de fonctiomer de façon autonome. C'est devant ce danger que les 
mères se sentent mises en garde. Une mere monoparentale se plaint justement de vivre 
ce genre de relation trop étroite avec son fils: 

[...] On a notre histoire d'être beaucoup en symbiose [...] Le fait de 
vivre seule avec lui: il y a toujours comme un aspect de dualité entre 
oui, I'aimer. et en meme temps. oui, me dbtacher de lui. il doit &tre 
une personne distincte, un être entier. Mais c'est de trouver la 
damarcation entre l'aimer et le hisser aller: sortir de la symbiose 
pour qu'il devienne un être autonome. Et moi, que je prenne ma 
place en tant que femme aussi dans ma vie et dans la sociéte. il faut 
que je me ré* moi (6:7). 

Cette mère décrit la situation dont d'autres mères ont entendu parler et 
qu'elles veulent eviter. Elle continue en expliquant que selon elle. i'absence d'un père, 
d'un conjoint. d'une s<eur ou d'un fière y sont pour quelque chose. La symbiose est 
donc davantage plausible lorsque la mere et son enfant vivent seuls ensemble: a[ ...] Je 
pense que c'est pire quand on est seul parce qu'il n'y a pas ce triangle important. ïi n'y 
a pas h troisième personne pour venir supporter la prise de distance. Dé@ un autre 
enfant ça fait une dinhnce [...]» (6: 15). Le risque de symbiose decrit par cette mère 
et appr&endé par d'autres crée une tension en eUes. La tension existe entre Leur désir 

d'&e et de demeurer très proches de leurs enfants et le souhait d'bviter la symbiose. 

Une autre mère décrit sa très grande proximité avec son fi qui ressemble 
quelque peu il une symbiose: di m'a toujours. toujours suivie. Alors c'est un enfant 
qui est habitue il être avec moi C'est un enfant qui est habitue avoir de Pattention et 



de i'aection de sa mère... toujours» (45). Est-ce un cas de symbiose, contre laquelle 
cette d r e  doit être mise en garde? Rapidement, cette mère ajoute: «C'est sûr que je 
lui laisse du "lousse" [de l'espace] aussi Un moment do&, trop c'est comme pas 
assez: ça etoflem (4:s). Cette mere craintek le danger de la symbiose? Les propos 
d'une autre mère reflètent aussi une forme de symbiose qu'elle semble se reprocher: 

Moi, c'est ii i'extrême. Des fois, même, j'ai peur de L'etoufTer parce 
que j'ai besoin de savoir où il est, avec qui il est et quand il revient 
[...] rai i'impression de i'étouffer. Ii aimerait ça pouvoir partir saos 
être oblige de ... Par exemple, il part une th de semaine chez son 
père et j'appek le samedi [...] Des fois je suis sûre qu'il aimefait ça 
me dire: "Maman, je pars une fin de semaine et je suis grand." Noa 
je ne suis pas capable [...] Ça, c'est un probième que j'ai [...]. J'ai 
peur que ça Petouffe [...] Mais si je ne le fais pas, je me sens mal [...] 
(1 1: 15). 

S'agit4 de surprotection. tel que mentionné dans la critique du conjoint et 
des proches, ou de symbiose? Les deux se ressemblent. Les dangers de surprotéger 
comme d'être en symbiose peuvent freiner les mères dans leur elan d'affection et leur 
atteinte de l'ide& De plus, ces possibilités amènent les meres 2i se questionner et 
même débattre int&kurement un choix qu'elles doivent faire. Elles veulent laisser 
assez d'espace B leurs enfants pour que ceux-ci puissent s'epanouir, mais en même 
temps, elles veulent les colier et ies cajoler. comme dans 1'afTection parfaite décrite. 
Les mères veulent peut-&tre aussi combler leurs propres besoins d'afkction par 
l'entremise d'une relation très etroite avec leurs enfants. Tel que mentiom6. L'enfant 
intérieure blessee des mères comme d'autres contingences font en sorte que plusieurs 
d'entre eUes ont de grands besoins de proximité, d'section et d'amour et même 
qu'elles ont le désir d'être sauvées par leurs enfan B... Préfèrent-elles le risque de la 
symbiose au risque & la solitude profonde? Cho& entre les deux n'est peut-être pas 
facile pour ces mères vouées aux extrêmes de l'affection. 

La société et les ouMires mettent les m&res en garde contre le danger de la 

fnanipulation aussi L'affection pourrait &ue manipulaaice, entendentelles. En effet, 
certaines d'entre e k s  prçoivent un risque de manipulation de la part du parent, 
comme de la part de l'enfant, lorsqu'l y a affection. Par exempie, une m&re explique 
que Kela peut être nocif si on dome de l'affection de la mauvaise fqon ou si on 
promet quelque chose il l'enfant s'il accepte un câlin [...] (7: 13). Il s'agit de 



manipukition de la part du parent regard de l'enfant et ce. par l'entremise de 
l'affection. Au k u  de promettre une récompense il l'enfant qui accepte d'être 

affiectueux ou de recevoir de l'affection, le parent peut egalement oftiir de l'affection 
en récompense il i'ex&ution d'une tâche ... dela on appelle ça du chantage aectif. 

C'est nocif.) (7: 13)' nous rapporte une autre mere. 

À l'inverse. l'enfant peut donner de i'affection ou être gentil simplement en 
vue de manipuler son parent. L'enfant peut Ctre affectueux pour avoir des permissions 
spéchks. pour se faire pardonner des choses ou &me pour dviter la discipline ou la 
punition, par exemple. Daos tous ces cas, l'utilisation de l'affiéction est vue comme 
dtaat negative, selon les d r e s  et ce qu'elles entendent. «[Tout d'un coup] elïe est 
toute collée et e k  me dit qu'elle m'aime ... L'autre fois, j'ai regarde ma fille et j'ai dit: 

"Non, tu dis ça parce que N ne veux pas que maman te  punisse"^ (0.3: 16). Au sein du 
programme Parents-responsabks, d'autres mères racontent des anecdotes de 
"manipuiation" semblables celle-ci. Une mère explique que son enfant lui dit: "Oui 
maman chérien lorsqu'il veut la calmer et une autre, que son enfant lui fait "la petite 
bibitte qui monte sur le bras" pour se faire pardonner (14- 1 1). Attendrissant. mais 
manipulateur. nous rapportent les meres. S'agit4 de dangers exterieurs E s  A 
1'aEection ou s'agit-l de principes d6j8 intégrés par les meres? Chose certaine: elles se 
méfient de la manipulation par L'section. 

Moi, [...] je n'aime pas la fausse affection. T u  sais comme l'affection 
pour avoir des choses ... Je ne veux pas que mon gars et ma fille 
viennent me donner de I'aEktion parce qu'ils veulent avoir un 
bonbon maigré que je leur aie dit "nonn deux minutes plus t6t [.. .] La 
fausse afkction, je n'en veux pas et je ne leur en donne pas. non plus 
(9: 10). 

Sous cet angie. la mise en garde contre la manipulation ressemble au critère 
d'authenticité décrit daas l3dea.L C'est ainsi que cette mise en garde contre la 

manipulation corrobore un aspect de L'idéai d'affection parentale. Mais en &me 
temps. e k  peut k k r  l ' t h  dTaEéction parentale en mettant les mères aux aguets. 

Ennh le fait que plusieurs termes péjoratifs soient associes il l'affection 
parentaie représentent aussi, en quelque sorte, un avertissement ou une mise en garde 
envers cek-ci La péjoration, c'est-&-dire l'ajout d'un mot depréchtif en lien avec 



l'afTectionT suggere que cette de&re comporte des aspects negatifs. des dangers. En 
effet, lorsque les gens associent des expressions péjoratives au terme "affection", les 
mères peuvent percevoir que I'afZection est dgative ... Ceci peut dissuader ou inhiber 

certaines mères &tre affectueuses ou i'être en public. 

En effet, de simples mots. péjoratifs et typiquement qu&écois. accompagnent 
régulièrement les propos des meres elles-mêmes lorsqu'elles parlent de I'afEection. 
D'où proviement ces mots et pourquoi les inegrent-elles? Il s'agit, B titre d'exemple. 
des mots suivants: "mère-poule". "coiieusen, "mernM', "t&eusen. "couveusen et 
"quetainen, Cette iiste provient du discours des rn&res. En effet. plusieurs d'entre elles 
utilisent l'occasion ces termes. comme dans l'exemple suivant: a[...] LA tu passes 
pour une mere qui est bien "t6teusem envers ses enfants. une "mere poule" [quand tu es 
atTectueuse ...]% (2: 19). L'affection est-ek nefaste ou négative? 

Les mères semblent &tre derang&s par ces dangers Iies iî l'affection parentale. 
D'une part. elies veulent en tenir compte, mais d'autre part, e k s  visent aussi un ideal 
pur et sans limites où seul le bien existe ... L'exemple qui suit résume bien le confiit ou 
la dualité chez certaines mères. Il souligne un souhait d'affection ideale et en &me 
temps. la crainte de surprotéger Senfant ou de tomber en symbiose: 

Tu ne veux pas qu'l arrive le pire ton enfant. Donc. ii faut que tu 
sois là, que tu sois présente, que tu vois ce qui se passe. Tu veux 
voir ses amis. Tu veux qu'a ne lui anive rien de mai, donc tu es 
protectrice. Tu es toujom coi& sur lui. Le côté négatif, c'est qu'un 
moment donné, il faut que l'enfant apprenne ii se regarder et ii se 
connaibe. C'est ça l'inconvhient d'etre "couveuse". C'est qu'il 
reste toujours en dessous de la jupe A mamaa Il ne prend pas sa 
liberté et il ne trouve pas des idées tout seuL Il demande toujours 
marnan. C'est i'inconv6nient d'être trop "couveuse" (10: 1 1). 

Ce qui est plus ironique. c'est que rideal aussi provient vraisemblablement 
d'uoe innuence societaie et non seulement cette contingence. Ainsi, la société indique 
aux mères d7&tre affiectueuses de fwon idW& envers Leurs enfants et en &me 
temps, eile s u u r e  aux mères de faire très attention aux dangers iiés l'affktio n... 0ù 

se situent les mères dans tout cela? C'est un düemme intérieur ... Être ou ne pas être 
afkctueuse; ne pas se laisser vaincre par les contingences; être affectueuse mais 

jusqu'g quel point.. Les dangers liés ?A i'aEection reflétés par la symbiose. la 



manipulation et la péjoration v ie~ent  donc il l'encontre de L'i&al d'affection 
parentale, &me si dangers et idéal proviennent vraisemblablement tous deux de 
l'influence de la sociéte. 

3.2.2.1 1 Le milieu socio-écommiquenunt foiole. Certaines caract&istiques du milieu 
socio-économiquement faible dans lequel vivent les mères agissent 6gaIement comme 
contingences B i'ideal d'affection. La grande préoccupation des meres face il leur 

précarité financiEre. par exemple, peut nuire & l'apport d'aEection* Par ailleurs. la 
dureté et la sous-culture de sumie du milieu ne sont pas propices & i'af5ection tels, non 
plus. les drames de vie vecus par les meres. Enfin, uae demotivation fafe ii la vie 

habite certaines mères en conséquences de ces circonstances difficiles du milieu socio- 
économiquement faible. CekQ agit également comme contingence l'aEection 
parentale. Ii ne faut pas oublier que plusieurs de ces m h s  sont sans emploi, qu'elles 
vivent d'assistance sociale, qu'eiïes ont interrompu leurs etudes relativement tSt. que 
certaines sont monoparentales. que d'autres ont subi de la violence conjugale, que 
certaines sont isoiées, que quelques-unes sont deprim&s, etc. L'ensemble de ces 
&hents nuit directement ou indirectement l'apport d'affection parentale, comme le 
laissent voir rPC mères. 

La précaritt? financière. en premier lieu, Secte de plusieurs fqons la vie des 
mbres et leur Wté. Cette précarité a des impacts semblables ii ceux vécus par les 
mères sépar&s et decrites plus t8t; mais cette fois la précarité s'&end presque toutes 
ies mères E k s  ont & se serrer la ceinture, comme l'explique une mère: 

De ces temps4 c'est dur avec l'argent. Mon mari n'a pas eu de 
paye de vacances parce que ça ne fait pas un an qu'il travaille ià [...] 
J'ai mes allocations famüiales qui aident ... Mais ce n'est pas evident. 
il hut se serrer ia ceinture ie plus qu'on peut (12:2). 

De plus, les mères decrivent qu'elles doivent souvent compter chaque cent 
pour amver. E k s  sont préoccupées quotidiennement par leur situation Einancière et 
doivent parfois se priver de choses essentielles pour amiver il la fin du mois. avant de 
recevoir leur prochain chèque d'assistance sociale. L'exemple suivant illustre ces 
points: 



Je sais oh va le Se et le 10g quand ils entrent. Je planine tout C'est 
tout prévu. sinon je n'arriverai pas. Des fois, il me manque 2a pour 
m'acheter du pain à la fin du mois. Ii faut que ça amive juste. Je ne 
dis pas que je manque de choses. mais des fois j'arrive très. très 
juste ... (1 1:2). 

Évidemment. les petits plaisirs sont coupés dans ces circonstances. Les mères 
se disent parfois très frustrées de leur situation fhn&re et moins aptes à Ctre 
aectueuses envers leurs enfaius par conséquent. Leur précarité fhanci&x-e les 
préoccupe, elles se voient faire beaucoup de sacrinces et disent que leur bien-être en 
est amoindri. 

La durete du miiieu représente. elle aussi, une forme d'obstacle i'afkction 
parentaie idéale. Certaines mères decrivent la violence, la dureté et la froideur du 
cniüeu qui ne se prête pas ou si peu ii la douceur et I'affection. Par exemple. une 
mère explique: 

C'est "rough" [dur]. J'entends des parents qui crient: "He! Ne 
grimpe pas ià, tu vas te péter la gueule!" ou "Envoye, viens-t'en 
icitte mon p'tit crisse". Souvent, Les parents sont dehors et ils ont de 
grosses bières dans les mains: des grosses "kingcunsn de biere [...] 
Tu sais. les enfants sont iaïssés beaucoup. beaucoup eux-&mes. 
Souvent, je regarde dehors et ü y a plein d'enfants dehors avec pas 
un adulte pour les surveiller (9~2) .  

En efEet, la vie difficile, comme les attitudes du d i e u ,  ne sont pas 
conductrices de chaleur h t u m h  et d'aEection Celles-ci peuvent vraisemblablement 
influencer les mères daas leurs pratiques d'afTection parentale, voire même les bloquer. 
La duret6 dans i'attîtude et le comportement souvent rencontrée dans le milieu est 
decrite par la mère suivante. Elle parle d'abord d'abus de contrôle sur les enfants et 
ensuite d'un maque de respect à leur egard: 

[L'afkction parentale. c'est] le contrBle. c'est Pabus de contrôle 
[dam mon voisinage]. Moi, ça vient me chercher. Je me dis: même si 
ce sont des enfants, b ont le droit d'&tire respectés à quelque part. 
Tu sais, je faisais juste entendre. juste c8t6 de chez nous: "Fais-le 
chier. hostie mon]  [en parlant d'un enfant...]" Je trouvais ça 
aberrant Je trouvais ça plate [...] Je me dis que c'est prendre 
avantage d'eux. C'est rire du monde et je ne trouve pas ça correct. 
Parier aux enfants comme ils le font ... Et Les enfants repètent ça 
après! Ii n'y a pas de respect envers eux. C'est comme s'üs n'&aient 
rien pour les adultes (5: 13). 



Certains parents du milieu exercent abusivement leur pouvoir B Pendroit des 

enfants, seion certaines mères: ils s'amusent et se divertissent sur ie dos des enfants et 
leur manquent de respect. Cette mère continue la description de son milieu en 
expliquant que l'on y empêche les enfants de vivre leur vie. Outrée. e b  nous raconte: 

C'est tout le temps h contrôle. Il n'y pas de laisser vivre. La petite 
nIle qui va dehors et qui est attachee: j'ai bien de la misère avec ça 
Tu sais- l y a du monde bizane. Au lieu d'akr dehors et de jouer 
avec elle ou juste de la s w e i k r  ... Mais non, elle reste en dedans et 
eiie accroche la jeune et après e k  entre. Elle ouvre la fenetre et U, 
e k  la surveille de la maicon.. (5: 13). 

De plus, les meres disent temoigner d'un certain nombre d'enfants ab- ou 
de parents abuseurs et violents dans leur entourage. Par exemple. une mère décrit une 
situation bouleversante dans laquek le père dit aimer son enfant et dans iaqueile 
l'entant reproduit des comportements abusifs vecus ... La durete du milieu y est a 
nouveau reflétée: 

Il y avait un enfant qui avait peu près 12 brûlures de cigarette dans 
le dos et son père disait: "Je i'airnen. Ben o u i  ben oui, tu l'aimes... 
Tu i'as b W !  [...] C'est parents-& ils appellent ça de i'a€€éction. 
Puis. ces enfants-là, bien ils n'ont pas le choix que d'appeler ça 
comme ça aussi Ils n'ont jamais rien eu d'auue. Ils veulent une 
caresse et iIs ont une claque. C'est comme ça qu'ils se font aimer 
[...] Et tu vois ce petit garçon-là, un moment dom& il est parti et il 
a pris une poubek et il L'a retourne sur h tête d'un petit enfant. Je 
lui ai demande: "Pourquoi tu fais ça?". "Bien...". a-t-il dit, "Je 
l'aimen (4:13). 

Cette &re réitere qu' «[ ...] il y en a qui battent leurs enfants et selon eux, 
c'est de I'aEection. Tu sais: "Je le bats. je I'aime" [...] "Je lui ai do& une raclé, mais 

c'est parce que je l'aimen» (4: 12). Une autre mère rapporte les paroles suivantes de 
ses voisins: d'avais entendu ça, cette remarque-& a un moment donné: s'L 
donaaiient trop d'attention leur garçon. il etait pour devenir gah (5: 1 3). Ainsi pour 
les garçons du moins, il vaudrait mieux &tre durs avec eux pour que leur tendance 
sexuek soit "adéquate". Voilà deux préjugés et steréotypes négatifs qui sont encore 
présents. Ceci rejoint !a mentalité des gen&ations plus vieilles rapportée par d'autres 
meres, selon laquelle I'afktion est mal vue et considéde nuisible k force de 

caracth. surtout chez les hommes Ce genre d'attitudes rencontr&s chez Les gens 
que les mères catoient sont en effet très dures et les influencent vraisemblablement 



dgativement. Malheureusement. nous croyons avoir décrit? chez deux mères en 
particulier que pour elles. les claques affectueuses et meme la violence affectueuse 
existent.. . 

De plus. plusieurs meres ont vecu ou vivent encore des drames de vie qui 
peuvent, eux aussi, venir il l'encontre de L'idéal d'affection parentale. Ces drames sont- 
ils &cessairement particuliers au milieu socio-économiquement faible? Il n'est pas 
possible pour nous d'en juger. et n'est pas i'objet de notre recherche. Nous 
associons néanmoins ces drames de vie au d i e u  parce que les mères y habitent. De 
plus, nous estimons qu'ils peuvent représenter des contingences I'ideal d'affection 
parentale. cause de î'impact psychologique et affectif qu'ils peuvent avoir sur les 
&ES. Nous pensons. notamment. aux blessures interieures des meres qui peuvent être 
accentuées par les drames et donc qui peuvent exacerber leur besoin de recevoir plut& 
que de donner de I'aKectioa Nous choisissons donc de decrire plusieurs drames de vie 
r6veaés par les mères dans les paragraphes qui suivent, afin de bien illustrer ce q u ' e h  
peuvent vivre. 

Par exemple. une mere monoparentale qui dit etouffer. jour après jour, seule 
dans son logement avec son fils. nous admet q d e k  perd parfois le contrdk. Cette 
situation représente pour elle son drame de vie. L'ideal qu'ek s'&ait fixe est très 

eleve et encore aujourd'hui, eUe souhaite du plus profond de son cœur devenir tout 
le moins pius tolérante envers son fils et réussir developper une relation harmonieuse 
avec lui Entre temps. elle vit des dtats d'âme qui la font s o u f i  et qui l'mènent ii se 
battre intérieurement avec elle-même pour ne pas trop ddroger de son ideal: 

Depuis deux ou trois ans. je ne suis plus capable de toujours avoir 
mon fils dans ma jupe. J'ai besoin de prendre l'air et je suis 
impatiente. IL y a &me de la violence. On ne se bat pas: je ne le bats 
pas. Mais il me hppe.  Des fois quand ü me fkappe. moi aussi je le 
Wpe. Je le sais que ce n'est pas la bonne façon. Mais des fois. 1 
depasse les limites.. (65).  

Les drarnes peuvent vraiment se derouler B n'importe quel moment de la vie. 

La mère suivante décrit son enfer qui a debute avec une fausse couche: 



Le père est parti quand j'etais enceinte de ma tille Tm [...] On ne 
savait pas que j'etais enceinte quand on s'est quitté parce qu'entre 
Fred et Tina. j'ai fait une fausse couche A environ 6 mois de 
grossesse. Cela a tout brisé Le couple parce que quand même 6 
mois. c'&ait une borne grossesse [...] Le père disait que c'était moi 
qui ttais coupable (9:2). 

Or comme l'explique cette me=. elle a eu besoin, un soir, de prendre Pair. 
C'est il ce moment que le drame s'est d'autant plus compliqu6: elle s'est retrouvée 
&parée et a découvert qu'elle attendait un deuxième enfant. 

Un moment do&. j'ai comme eu le besoin de sortir de la maison. II 
ne l'a pas accepte et il a d&&nagt% Je voulais sortir juste un soir. 
juste une heure ou deux. juste pour Bvacuer un peu [...] C'est peut- 
être trois semaines ou un mois après qu'il soit parti que j'ai su que 
j'etais enceinte. Ça faisait peu près trois mois que j'avais fait la 
fausse couche et j'ai su ça [...] (9:2) 

Dans la situation suivante aussi, une m&e s'est retrouvée enceinte par 
mégarde et comme eUe nous l'explique: 

Disons que cet enfant-l n'était pas prevu. Après avoir accouché de 
Camille en novembre, je me suis fait ligaturer au mois de mars. 
Quand je me suis fait ligaturer. il paraît que j'etais deja enceinte. 
J'avais fait deux semaines seulement. C'est pourquoi mon test de 
grossesse avant l'opt5ration etait dgatif.. Quand je l'ai su, j'avais 
presque quatre mois de grossesse. Ce fut un moyen choc. Un très 
gros ch oc... (12:4). 

Cette mère continue en expliquant que la decision de garder ou non L'enfant 
revenait à son mari. Méme si e k  apprehendait d'avoir encore un autre enfant, e k  
devait respecter le choix de son mari et met&re i'enfant au monde. Son drame 
commençait: 

Il faIlait que j'aie un bon mord parce que j'aurais pu me faire avorter 
si j'avais voulu J'avais encore du temps. J'avais jusqu'a 20 semaines 
[...] Mais j'ai parE avec mon conjoint et je lui ai demande ce qu'on 
f w t .  Il a dit de le laisser là [...] C'ttait un moyen choc. J'ai eté un 
gros deux mois compiètement vidée. J'avais juste ça en tête. Je 
n'avais rien d'autre. J'ai pleuré beaucoup. J'avais bien du mal it 
l'accepter ... (12:4). 



L'angoisse de perdre la garde de ses enfants représente un autre drame de 
vie. comme dans ï'exemph suivant: 

n [mon ex-conjoint] demande la garde à temps plein et c'est 
tekment automatique ... parce qu'a etait militaire avant. Il Ctait tout 
le temps parti et je m'en suis tout le temps occupée. toute seule. de 
Joseph. Là, du jour au lendemain, il decide dT&tre papa. Ça ne 
marche pas. Ça ne marche pas comme ça. On est en proct?dure de 
cour parce que je veux garder mon gars. "notre garsn. J'ai de la 
rnisère B dire ça Ii me semble que c'est ii moi toute seule. cet enfant- 
là. J'ai de la misère 1 partager (1 1 :2). 

Les drames ne peuvent faire autrement que réduire le bien-&tre des mères et 
hiner leur pulsion afZectueuse envers leurs enfants. Dans un autre cas. une m&re 
explique comment son ex-conjoint est parti un jour avec les enfants pour ies garder 
avec lui et ce, sans laisser de traces. Cette mère a vécu un drame enorme, nous 
rapporte- t-elle: 

On n'avait jamais passé en cour. Le père des enfants a decidé qu'ü 
partait avec les petits et qu'il ne me les ramenait pas. Aiors. L ont 
et6 deux semaines sans me voir. Moi, je ne savais pas oh ils &aient, 
le savais oil mon ex-conjoint habitait et j'y allais. mais il n'y avait 
jamais personne. Je ne savais pas dans quek garderie ik &aient. Je 
ne savais absolument rien Alors, ü a faliu que j'attende de passer en 
cour et cela a pris deux semaines. La. les enfants &aient bien perdus 
quand iis sont tevenus chez moi Ils se demandaient: "Qu'est-ce 
qu'on fait ici?" (9:6). 

Une autre mère decrit en surface le drame qu'elle a v&u avec son ex- 
conjoint: elle dit qu'il a bte violent avec eile et abusx Aujourd'hui, elle doit néanmoins 
lui laisser régulièrement les enfants. Meme si e k  dit que tout semble bien se passer, 
elle ne s'inquiete pas moins qu'a soit egalement abusif envers eux. De plus. elle avoue 
ne pas êtiz compièternent guérie des blessures (psychologiques) qu'il lui a infligées: 

Je n'aime pas ça trop lui [mon exconjoint] parler. Je n'ai pas trop 
confiance en lui, mais... Les enfants. quand ik reviennent. je me fie 
sur eux au- et ça a i'air bien C'est parce qu'il y a eu de la 
violence psychologique. pas juste physique. avec hu. Et j'espère 
qu'ü ne fera pas ça avec eux autres parce qu'on XE pourra pas bMr 
leur estime. Ils ont l'air correct. Moi et lui, on ne se parle pas 
beaucoup. Je suis encore blessée... Mais c'est pas mal guen J'ai 
commencé ii me rétablir d& qu'a m'a laissée (8:3). 



Une autre rn&e demit son problème de toxicomanie. À chaque fois qu'elle 
f;ait une rechute, c'est évidemment un drame: «En 1994 j'ai fait une grosse rechute et 
je me suis ramassée en "désintoxen, parce que j'ai dejà eu des probièmes de drogue et 
d'alcoob (9:6). Aucune de ces situations ne semble favorable à l'ideal d'section 

parentaie. 

Dans un autre drame, une mere apprend que son fils a etc! abusé sexuellement 
par une Bducatrice B la garderie: 

Autour du 2 décembre, Fred m'a parié pour la premiere fois de 
l'educatrice qui l'a abusé sexuellement. .. C'est ça, il m'a vraiment 
dit ce qui se passait avec son éducatrice de garderie le 2 décembre 
[...] Cela m'a carrernent bouleversée. Je ne fonctionnais plus du tout. 
du tout (9:3). 

L'ensemble de ces drames de vie et autres facteurs associés au milieu socio- 
économique n'est pas propice il YHection parentale, comme l'insinuent les mères dans 
leur récit. il mène même à ce que certaines meres se sentent dernotiv&s face il la vie. 
Nous rappelons que plus de la moitié d'entre elles vivent de prestations d'aide sociale 
et ne travaillent pas il i'ext&ieur du foyer. Elles n'ont donc pas ii sortir reguiièrernent 
de la maison. D'ailleurs, les meres ne peuvent souvent pas sortir ni &me prendre 
l'autobus car cela colfte trop cher. Ainsi à partir d'un budget très restreint, ü est 
dinicile pour elles de se divertir, de faire des activites et même de se deplacer. La 
précarité fbmci&re. la dureté du d i e u  et les drames de vie vecus par les mères en 
amènent quelques-unes &tre très démotivées face & la vie ... Le manque d'activités, ie 
manque d'argent et la s w i e  les &rasent. les Ctouffent. 

Ces mères expriment et manifestent de dinerentes manières une importanl 
démotivation face & la vie. Certaines traînent au lit le matin, Iaissant Ieurs enfants à eux 
seuls parce qu'elles n'ont aucune envie de se lever. Elles ne se ièvent que s'a y a des 

crises, nous expliquent-eIles. Et eUes se recouchent ik l'heure des siestes: d'après-midi 
il y a les siestes. Je débranche mon téléphone pour ne pas me faire deranger parce que 
moi aussi je dors... Je suis comme fatiguée de m'occuper d'eux au tres...» (85). 

D'autres se Event, mais uniquement par obligation et sans enthousiasme quelconque: 



Si ça ne nous tente pas d'en donner. on en donne parel [des soins et 
de I'afl'ection]. Moi ça m'arrive. Il y a des matins que je me sens 
"mafabout" et que j'en enMe de rester couchee. II faut que je me 
lève pour mes enfants. Je me convaincs: T a i  bien dormi et il faut 
que  j'aiIle faire A dejemer". C'est ma journtk. c'est comme ça. Il 
faut que je ie fasse, c'est un besoin (2: 16). 

La demotivation face A la vie affecte donc directement l'apport d'anection 
parentaie: les meres passent beaucoup de temps au lit, e b  ne trouvent pas fadernent 
le temps ni Sénergie n&essaires il apporter de 1'~ection il leurs enfants, e k s  se 
fatiguent de s'occuper de leurs enfants et eUes ont parfois A se convaincre de le faire... 

Cenaines meres nous decrivent qu'il est très diffi.de pour elles de même penser sortir 
de la maison avec les enfants, même L'et6 et ce. pour faire quoi que ce soit. Leur 
démotivation face & la vie est majeure. Les m h  vivent dans un cercle vicieux 
ampW par les autres circonstances diffids du müieu socio-économiquement faible 
comme la monoparentalité pour plusieurs d'entre elles. Moins elles ont d'argent et 
d'occupations, moins les mères sortent. Et moins eues sortent. plus e h  sont 
démotivées face ii la vie. Par ailleurs. plus le milEeu est dur et qu'eh ont v6cu des 
drames de vie, plus e k  semblent s'isoler et Eaire le strict minimum. Leur 
démotivation face la vie s'en trouve décupIée. Et lorsque les mères réussissent L 
sortir de leur marasme une journ&, e h  en sont Bres et epuish. Avec le temps, 
elles se sentent de plus en plus paresseuses, fatiguées et sans bnergie. Une mère décrit 

ses deniers progrès qui vahissent cette grande lassitude: 

Je leur fais A manger, mais souvent je me recouche. Ils vont se 
relever et v e ~  dans mon lit. Plus tard. je me relève parce qu'a y a la 
couche changer. LA, ils veulent du jus ou ils veulent manger [...] 
C'est temps& je suis plus fière de moi parce que je sors le matin 
avec eux-autres. C'est ça que je voulais faire. mais des fois. j'etais 
comme trop fatiguée. Tu sais, comme pas motivde ... (8:4). 

Cet &at d'âme est nuisbie ii l'apport d'afTection parentale. Les d r e s  n'ont 
pas d'emploi, ne sont pas intéressées L se lever le matin. n'ont pas d'occupations, 
n'ont pas d'argent. etc. Ce sont toutes des caractéristiques du milieu socio- 
&onorniquement Eat'ble. comme de la monoparentalité. Quelques mères semblent 
même se sentir inutiles dans la vie et compEtement isolées. Souvent un déménagement 
forcé par le manque d'argent et les circonstances de vie les amhe dans un d i e u  où 



e W  ne coonaissent personne; où elles sont mai à i'aise; où elles se sentent en effet 
isolées. Une m&e illustre cette situation: 

J'aimerais revoir du monde un peu parce qu'ici je ne suis pas portée 
a socialiser. Je trouve que ... En tout cas. je ne veux pas dire que je 
suis supérieure aux autres, mais ce n'est Le même genre de monde 
qu'il y a ici Tu sais, c'est vraiment du monde de rue. je dirais. Du 
monde qui n'a pas d'ambition plus qu'ü Le faut Ça ne me tente pas 
de me m&kr iî ça ni de mêler les enfants ça Là, je suis un petit peu 
toute seule... (9:4). 

Le cas extrême de la démotivation Eace à la vie est, bien sûr, celui de la 

tendance au suicide. Une m&re du groupe avoue eue suicidaire. Certains facteurs 
~SSCKSS avec son etat et ses tentatives i'ernechent dT&tre présente 
psychologiquement, et parfois physiquement, auprès de ses enfants. nous expüque-t- 
ek :  <<Tl y a cet et& après ma tentative de suicide. qu'ils sont restés [ailleurs quelques 
semaines], le temps que mes poignets se referment et se gu6rissenb (9:6). Les enfants 
en écopent et I'aEection s'en voit réduite. Cette m&re est très soufnante. Même si 
cette réalité ne prévaut pas chez toutes les esmères, il reste qu'elle illustre un malheur 
profond qui peut régner. Il s'agit d'une importante contingence ii I'ideal d'af5ection 
parentale: k derno tivation extrême face & la vie. 

Ainsi les mères, qui aspirent pourtant un ideal d'affection parentale. sont 
aux prises avec multiples contingences. D'abord, eUes demontrent et expriment elles- 
&mes de grands besoins affectifs trnanant d'une enfance difkiie, d'une enfant 
intérieure bkssée, d'une expérience @mile de séparation, etc. Ensuite, elles confient 
qu'elles n'ont pas necessairement hérité d'un modele parental positif qui les aiderait il 
se sentir compétentes en matière d'afkction, qui les aiderait construire une relation 
affectueuse avec et envers leurs enfants et qui les rendrait plus fortes devant la critique 
du conpint et des proches. devant leurs peurs face ii i'af5ection et devant la dureté du 

milieu... L'ensemble de ces circonstances nuisent la capacitt! des meres apporter de 

L'affection B leurs enfants et atteindre leur i d U  d'affection parentale. 



3.2.3 L'épilogue du premier niveau de combat 

Le combat vecu par les meres, il ce premier niveau philosophique et 
contextuei, a donc plusieurs caract&istiques. Il est, en premier lieu, uès intérieur et 
profond, comme plusieurs des eléments qui le composent D'un côte existe le rêve 
profond d'avoir eu une enfance merveilleuse avec des parents affectueux, d'avoir 
hérite d'un modele parental ideal, de pouvoir être une m&re quasi parfaite, de pouvoir 
developper une relation tout & fait &Sectueuse avec ses enfants et de voir ces derniers 
compîètement heureux D'un autre c8te existe la profondeur des réaiités d'enfance et 
d'adulte vecues par les mères. leurs secrets caches. leur honte carnoufiée, Senfance 
q u ' e b  n'ont pas voulu. l'héritage dont elles ont écopé, la vie difEcile qu'elles 
menent, les autres qui les bousculent. etc. 

En second Lieu, le combat est constant et presque sournois. Il est toujours 
pdsent chez les meres. &me si parfois il existe en arrière-plan. Les meres parlent 
d'un aspect de i'ideal qu'elles souhaitent r&iher et presque aussitôt. une contingence 
fait surface. Au moment où une partie de i'ideal se voit atteinte, un souvenir d'enfance 
negatif, une daiité actuelle difficile ou une refiexion contradictoire vient le d&mire 
sournoisement Les moments de répit semblent peu nombreux. Le combat est achar& 

et reprend toujours de plus belle. C'est l'histoire d'une vie tumultueuse, d'un combat 
intérieur, d'un combat avec les forces extérieures; c'est la survie physique et bmo tive. 

Mais d'où provient. au juste, ce combat? Pourquoi existe-t-il? Son origine 
précise nous est inconnue. Par contre. il est clair que ies meres visent, il un extrême. un 
idéai qui apparaû des plus fantastiques et presque f&riques. À l'autre extdhe, elles 
font face des contingences ardues et troublantes. L'&art entre ces deux pôles est 

d'ampleur* C'est i'importance de cet &art qui crée des tensions chez les mères. Eiles 
sont écarteiées devant un ideal eievé ii atteindre et des contingences ditnciles ii 
6iiminer. Si i'ideal d'affection parentale n'&ait pas aussi éleve ou si les contingences 
n'étaient pas aussi importantes, le conflit interieur serait peu t-êue egalement moindre. 
Nous pouvons &me présumer que si les mères Btaient moins id&îhtes et qu'elles 
acceptaient profond6ment ne jamais pouvoir atteindre leur ideal et toujours avoir 
faire face leurs contingences, le combat serait moins intense. De cette fqon. l'ecart 



entre L'ided et les contingences serait moins confiictuel, même si L'existence d'un 
cenaia écart demeure peut-être saine ... Par ailleurs. les meres pomaient concilier leur 
ideal et leurs contingences. e h  pourraient tenir compte de leurs faiblesses en 
construisant ieur ideal et ieur intention. eUes pourraient nuancer leur ideai, eUes 
pourraient accepter et travailler certaines de leurs réalités d'enfance et d'adulte. etc.. 
dans un monde "idéal". 

Mais parce que les mères semblent être aux extrêmes des pôles, le combat est 
sans limites, tout comme I'a!Tection qu'elles présument pouvoir apporter à leurs 
enfants dans l'idéal. En co&quence, les mères semblent déchirées. ne semblent pas 
savoir composer avec L'Bart entre leur ideal et leurs contingences et semblent parfois 
d&ouragées et d6vaiorisées ... 

Comment ne pas se battre devant cette toile de fond composée d'bléments 
souvent contlictuels et contradictoires? Nous estimons qu'l ne s'agit pas de mères qui 
ne savent pas, qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas responsables face ii 

I'aection parentale. Il s'agit plutôt de meres qui sont aux prises avec de grands 
besoins affectifs, avec leur propre enfant interieure blessée et qui renversent parfois les 
raies avec Leurs erifants. Les contingences font en sorte que les meres s'eloignent de 
bur ideal et qu'elles se battent sans cesse pour y revenir. C'est i'écart entre i'ideal et 
les réalités d'enfance et d'adulte qui les amènent vers ce connit intt9ieu.r profond. 

3.3 Le combat entre l'intention d9aifection parentde et les limites 

L'&uti3ernent vecu par les meres est dgaiement présent ii un autre plan En 
effet, le conflit chez k meres en iien avec l'affection parentale surgit au quotidien et 
dans l'action, et non seulement à un plan philosophique et contextueL Les mères 
vivent un écart, cette fois. entre leur intention d'section quotidienne et des limites 
ponctueIles qui leur sont imposées ou qui sont les leurs. Il s'agit d'un combat intérieur 
vécu en interaction courante et quotidie~e avec les enfants. c'est-&-due d'une 
expérience immediate influencée par des dispositions et des relations parfois 
changeantes entre une mere et ses enfants. Les mères ont une intention d'affection 
parentale qui est mise il i'epreuve par des limites "du momentn. Leur intention est un 
ensemble d'objectifs minimaux d'afftection il apporter ii leurs enfants. L'intention est 



en quelque sorte Sidéai sous une forme plus concréte et plus réaliste. On peut même 
penser qu'il s'agit d'un idéal révisé ou atténue que les mères developpent au vu des 
contingences et des réalités quo t id ie~e~  auxqueks e k s  font fke. Les limites. pour 
leur part, sont des obstacles courants et ponctuels i'intention d'affection. En d'autres 
mots. une mère qui a L'intention d'&tre affectueuse envers son enfant peut &tre saisie 
par une indisposition ponctueile ou par une tension actuelle ou imm6diate entre son 
enfant et elle qui empêche la réalisation de L'intention. Ces limites peuvent &ire celles 
des mères. celles des enfants ou même attribuables des circonstances présentes, 
comme un manqué de temps ou la présence d'autres adultes ou enfants. Les limites 
sont donc plus sp&ifiques et ponctuelles que les contingences. Ajnsi, Les limites sont A 
l'intention ce que les contingences sont A L'idéaL C'est k a r t  entre L'intention 
d'affection et Les Iimites quotidiennes qui causent cette fois la tension intérieure chez 
les mères. La représentation sch~matique sommaire de la Figure 11 souligne ce 
deu2rne plan du combat. dont I'aspect caractéristique est l'imrnt?diateté. 

Figure 11 

Le combat entre intention et limites 



3.3.1 L'intention 

Dans la vie courante et quotidienne. les m&s sont habitées par une intention 
d'section parentale. En d'autres mots. ce n'est pas l'idéal qui gere leurs gestes et 
actions quotidiennes en îien avec l'af3ection parentale. mais plutôt l'intention Ceb-ci 
peut être vue comme une volonté. un désir. un dessein ou un projet de faire quelque 
chose. Tel que mentio~d, l'intention d'section parentale est vraisemblablement une 
version atténuée et plus concrète de l'idéal qui se réaiise au quotidien et en interaction 
avec les enfants. EUe semble être essentiellement composée de six eiéments. Les mères 
ont d'abord l'intention de soutenir leurs enfants en situation de crise. Elles souhaitent 
de plus être des m&es respectueuses de leurs enfants et leur apporter une affection 
simple. Enfin, e k s  veulent rencontrer ies besoins essentiels de leurs enfants et dviter 
l'abus et la violence à Leur égard. Par ailleurs, les meres s'appuient sur certains critères 
afin d'évaluer si e k  ont réussi ou non à daliser kur intention d'~ection, Ces 
composantes de l'intention sont présentées en detail la Figure 12 et décrites par 
après. C'est ainsi que se dessine l'intention d'affection des mères. plus sobre et réahte 
que l'idéai d'affection parentale décrit précedenment. 

Figure 12 
L'intention dTalTection parentde 
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3.3.1.1 h soutien h I'enfmt en c& La première intention d'anection des mères 
est de soutenir leurs e b t s  lorsque ces derniers sont en crise dans la vie courante. 



Plus spécifiquement. lorsque leurs enfants sont malades, qu'ils sont blessés ou qu'ils se 
sentent abandonnés, l'intention des meres est de les sortir h6diatement de ces 
situations et de leur apporter une dose importante d'affection parentale. Les rnéres 
rapportent qu'il est primordial en ces moments d'&tre af5ectueuses: les enfants en etat 
de crise ou en danger requièrent de l'aEection et n'en mentent pas moins. 

Cette intention d'aftection est rencontrée de plusieurs fwons. La majorité des 
mères mentionnent la dernière fois que leur enfant Ctait malade lorsque nous leur 
demandons de citer des exemples d'affection parentale. L'enfant malade a besoin de 

soins partêuiiers et de chaleur de la part de sa d r e .  nous disentelles. Les mères 
veulent être des plus afTectueuses en ces moments. comme le suggere la mère suivante: 

Par exemple présentement, il est malade. Donc tu sais. je le prends et 
je le berce [...] 11 se laisse faire et je le £latte. je le kotte et je suis 
bien minoucheuse aussi Tous les sentiments d'section et puis tout 
cela y passent [...] (1: 10). 

Lorsqu'un enfant est malade. une m&e s'en inquiète et est touchée par sa 
souffrance. Dans ces moments difficiles, e k  s'efforce d'&e tri& affectueuse et 
attentionnée son egard pour le réconforter. Le contact physique et Les mots 
chaleureux semblent encourager l'enfant et lui apporter une sécurité. Certains de ces 
eEments sont représentés dans l'exemple qui suit: 

[...] Mon garçon a et6 malade la semaine passée [...] l'&ais très. très 
près de lui parce qu'il ne nlait pas [...] Je le voyais depérir de p l u  en 
plus et ce n'&ait pas rasmrant. Puis d m e  l'hdpitai, j'etais touchée 
[... J C'ttait comme s'il fallait que je lui touche une jambe, que je sois 
près de lui A un moment donné. ils l'ont pique. Et bien ià, je le 
tenais. Après ça, quand ils nous ont changés de place, il s'est réveiilé 
et fi me demandait Je suis venue. Je l'ai regardé et ià, tout le temps, 
on se touchait et je disais: "ûui, je suis 1à.. Je suis juste côté de 
toi" (56). 

Meme les mères qui se disent ou qui semblent &tre aux prises avec une 
muititude de contingences dans d'autres situations ne semblent nullement l'&tre 
lorsque leurs enfants sont malades. Les mères viventeUes une trêve de leur combat en 
ces moments particulièrement critiques? La peur du rejet, le sentiment 
d'incompétence. ies r8les renversés et l'historique de la relation parent-enfant, par 
exemple, semblent &tre mis de cate pour donner place il l'intention dTaKection 



essentiek en ces moments. Un enfant fiévreux, malade et dependant semble invoquer 
l'empathie et l'instinct maternel chez les mères, plut& que la résistance. I'ùiconfort ou 
n'importe quel obstacie l'atfection. Peut-être la très grande d&esse des enfants en 
ces moments fait-ek aussi miroir aux meres de la leur. Les mères entreraient alors en 
scène pour sauver leur enfant et peut-être la fois, pour se sauver elles-memes-.. 
Certaines mères avouent certainement être plus aBectueuses lorsque kurs enfants sont 

Tu sais, dans le fond. 1 avait besoin de moi Et puis moi, ça ne me 
derangeait pas d'&e proche de lui Il en avait besoin, dans le fond 
J'Ctais bien contente. dans le fond. parce que je Savais plus proche 
de moi Je pouvais le prendre dans mes bras. lui donner des becs. lui 
jouer dans ies cheveux. Dans ce temps-& je suis plus proche de lui, 
moi B le dorloter ... que quand il n'est pas malade (2:7). 

Nous constatons aussi que les enfants reçoivent des permissions s@ciales en 
ces moments. Plusieurs restrictions et règlements tombent pour accommoder l'enfant 
malade. pour qu'il se sente bien entouré et bien aim& Les mères perçoivent-eb que 
l'amour aide B gdrir Les malaises physiques? 

Jacques a eté malade dernièrement. Ii a attrapé une grippe et il se 
levait la nuit- Il venait se coucher avec nous autres. Normalement, il 
ne se couche pas avec nous autres. On n'est pas pour ça Mais on l'a 
laisse faire parce qu'il etait malade [...] On va aussi se coucher avec 
lui dans ce temps-&, dans son lit, s'il en a besoin. On va le prendre. 
Quand ù est malade, on est porté il aller plus avec les enfants, il faire 
davantage ce qu'ils demandent que normalement [...] (2:7). 

Pourquoi les ruères sont-eltes particulierement aectueuses en ces moments? 
Pourquoi depassent-elles leurs habitudes ou leurs règlements habituels? Une mère 
nous prête main forte dans cette réflexion: 

Je me posais la question: "Pourquoi, quand il est malade. je suis plus 
proche de lui que quand il n'est pas malade?" [...] et "Pourquoi e s t4  
malade?" [...] Et bien, je me disais: "Je travaille, j'ai deux autres 
enfantsn [...] "Pourquoi j'ai agi comme ça avec Jacques?" Je ne le 
sais pas si c'est Le fait qu'il soit malade [...] C'est le fait que je ne 
peux pas m'en occuper en temps norrnd Quand lui il est malade. je 
vais tout fermer, je vais m'occuper de lui... (2:7). 



Ainsi quand les enfants sont malades, une occasion unique se présente pour 
que les mères soient affectueuses et puissent meme compenser pour Les moments où 
eIles n'ont pas eu beaucoup de temps avec eux L'idéal dTa.&ection parfaite commande 
de toujours prendre du temps avec les enfants et de s'impliquer auprès d'eux. Mais au 
vu des contingences et de la rt5alit6 de la vie courante, ceci n'est que difficilement 
réalisable. La mirladie des enfants, par ailleurs. permet aux m&res de se rattraper. 

Quand les enfants sont malades, nous expliquent les rdres, elles aimeraient 
&me prendre leur place. Leur enfant est vulnérable et en douleur: d e  voudrais &tre 
malade il sa pIace. Je lui dis: "6 maman e k  aimerait ça.. k prendrais ta grippe. 
Stéphane, pour baisser ta température. pour que tu sois bien." Je n'aime pas ça les voir 
malade du tout. Je prendrais leur place» (1: 11). Les meres n'aiment pas voir leurs 
enfmts soufh.  Plusieurs aspects de I'iddal semblent &tre réaiisés en ces moments: la 

e r e  est responsable, elle est compiètement irnpiiquée auprès de son enfant, eile Le 
touche et ie dorlote chaleureusement, etc. L'intention des mères est donc de 

rencontrer cet ideai il tout le moins lorsque leurs enfants sont malades. 

D'autres moments de danger, de crise ou de detresse présentent un peu les 
&mes attributs, comme lorsque les enfants se blessent ou ont un accident: 

Quand on a eté B la piscine, un moment donné. e k  a decide de 
tomber dans l'eau et elle a paniqu6. E k  s'est mise il crier. Je lui ai 
dit: "Christine. maman est k Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas 
beaucoup d'eau". OK. il en avait beaucoup pour elle, mais 
j'expliquais qu'il n'y avait pas de danger et puis tout cela Donc 1à. 
je I'ai prise daas mes bras pour la sécuriser et dire: "Je suis 4 et iI y 
a d'autres personnes aussi qui sont k Il n'y a pas de danger. tu n'es 
pas toute seule; il n'arrivera rien" ... (1 :8). 

Les mères déclarent leur intention de "sauver" et de guerir leurs enfants dans 
ces circopstances: aS'P se font cd, on va &tre proche d'eux autre* (2:8). L'eniant 
qui a besoin d'aide et de dconfon comme en ces moments est particuPrement 
réceptif l'affection, pour Les mères qui vivent des contingences. comme la peur du 

rejet: ~L'aüection parentale avec Michel, c'est quand il se f i t  mai. Je suis devant lui 
pour soigner ses "bobos", comme ù les appe ib  (4:4). L'enfant qui se blesse et qui 
court vers sa mère pour se faire consoler; la mère qui arrête tout pour s'assurer que 
son enlant ne soit pas en crise: voüà i'intention d'affection réaiisée. Les mères 



expliquent qu'elles ne peuvent pas toujours tout régier mais qu'elles s'estiment uOes 
réconforter leurs enfants: <<Quand iis se font mai, je ies consoie. Je sais que je suis 
impuissante ii enlever leur mal. mais je peux aider soit en mettant un peu d'eau ou en 
les prenant dans mes bfdy> (8:6). Ceci est vraisemblablement valorisant pour les 

Enfin, l'enfant qui vit un grand chagrin est. lui aussi, réconforté et "sauvP par 
sa mère qui n'hésite pas le faire dans ces moments. La visée des mères est que 
i'enfant soit hors crise, que cette dernière soit causée par des blessures, un mal 

physique ou un mal emotif. L'intensité du moment appek I'affktioa comme dans 

l'exemple qui suit: 

Hier math, e k  s'est kv6e de b 0 ~ e  heure: fi etait Sb E k  pleurait 
de gros sanglots. Tu sais, elle t*ut très morose. Elle ne mait plus 
pour faire dodo. Alors je suis aiiée dam le salon et je me suis 
couchée comme en petit bonhomme sur la causeuse et je l'ai collée 
sur moi Je l'ai minouchée et je Iui ai demande: "Qu'est-ce qu'il y 
a?" Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait [...] En fin de compte, je 
la serrais fort, fort dans mes bras et je la bécotais [...] Elle s'est 
endormie [...] (3: 12). 

Dans un autre cas, une mère amenait ses enfants chez leur père pour la fin de 

semaine. Lorsque le père aperçu son fils qui avait un foulard rouge en bandeau sur la 
tete, il lui dit: *"TU as l'air d'une vieille crisse mon]  de memère avec ton  foulard"^ 

(9: 11). La mère a alors agi pour defendre son fils, comme eile nous l'explique. Pour 
elle. c'est ainsi que son intention d'afktion s'est réalisée, ce jour-k Son enfant vivait 

un gros chagrin parce que son père avait critique son foulard de pirate dont il etait si 
kr. Alors eile l'a defendu affectueusement: 

Là en tout cas. j'ai réagi. J'ai dit au père: "Ton gars, respecte-le. Tu 
sais. c'est un choix qu'l fait et ce n'est pas dangereux pour lui" 
Après ça, Fred me regarde et ii e&ve son foulard tout, tout. tout 
doucement. fl le cok sur son cœur et il vient me voir. Il me dit: "Je 
vais te le iaisser maman". Je lui dis: "Tu veux que maman le surveille 
en fin de semaine?" Il dit: "Ouin Là, il me serre fort, fort, fort et il 
s'en va dans i'auto de son père bien nonchalant [...] Je me sentais 
triste. tekment triste [...] J'avais quasiment le goOt de dire ii Fred: 
"Reste avec maman en fin de semainen (9: 11). 



Dans cet exemple, on sent combien la mere veut sauver son enfant et le 
Libérer de sa douleur. de sa detresse en Lui apportant toute l'affection et l'empathie 
possibles. S'agit-l encore de i'ideal dT&ection parentale réaüsé dans ces moments 
critiques? Est-ce une trêve dans le combat? Une autre m&e nous explique que lorsque 
son conjoint est parti, son nIs se sentait abandonne. Elle a voulu tout prix réduire sa 
détresse: 

Ça lui prenait une b o ~ e  dose d'aEection, cet enfant-&, quand le 
père est parti Parce qu'il se sentait abandonné. Alors ià, je i'ai pris 
dans mes bras, je l'ai serré fort et je lui ai dit: "Michel. papa il s'en 
va, nu& il t'aime encore. C'est juste parce que papa et maman ne 
s'entendent plus ensemble. Ils se chicanent puis, ce n'est pas correct. 
Puis. on ne trouve pas de solution. Alors papa ii s'en va, mais papa 
et maman t'aiment encore pareil". Puis ià, je l'ai pris et je I'ai semé 
fort, tu sais. Puis c'est le ton, il a compris que ià, O.K. c'&ait 
correct. Il a dit: "O.K."; l a dit: "Maman, c'est marché comprisn. 
(45) 

Cette mere a agi selon son intention d'affection d'aider son enfant en 
déireesse, comme les autres mi?res qui ont des enfants malades ou blessés. Elle lui a 
expiiqué les circonstances, e b  l'a pris dans ses bras et elle I'a consolé. Bref, eUe s'est 
assurée qu'il ne Git plus en crise. 

3.3.1.2 Le respect de I'enfmt. Les mères. dans leur intention d'affection. visent non 
seulement de soutenir leurs enfants en crise, mais aussi de les respecter plusieurs 
6gards dans la vie de tous les jours. E k  suggerent, par exemple, vouloir toujours les 

respecter, même lorsqu'eiies sont en dispute ou en désaccord avec eux. À titre 
d'ülustration, si leurs enfants désirent &tre seuls par moment, les mères visent 
respecter ce souhait Lorsque leurs enfants veulent decouvrir leur environnement, elles 
visent bgalement de respecter ce besoin d'explorer. Enfin, les mères désirent. au 
quotidien, respecter leurs enfants comme des personnes part entière lorsqu'elles sont 
en interaction avec eux. 

En effet, le respect ponctuel dans i'interaction courante vecue par les mères 
faü partie de leur intention d'affection. M&me lorsque Les choses vont moins bien dans 
leur relation parentenfant quotidienne, par exemple, il s'agit pour les mères de 
ruahtenir le respect Qu'il y air distance ou désaccord & un certain moment de la 

&urnée. le respect mutuel doit &tre maintenu, comme l'explique la mère suivante: dl y 



a des moments d'accord; ü y a des moments de désaccords ... pourvu que dans les 
désaccords on se respecte quand même physiquement et verbalementr (6: 10). 

il s'agit aussi pour les meres de respecter leurs enfants dans leur espace. S ' a  
veulent &tre seuls B des moments précis. il s'agit de respecter leur souhait: <<Si je vois 
qu'ils ont davantage le goDt d'être seuls, de faire leurs petites affaires et qu'ils n'ont 
pas le goDt d'être derangés plus qu'il ne le faut, je les respecte» (9:8). 

Le respect peut aussi prendre une autre forme. Une mère explique que par 
moment' ses enfants veulent explorer et découvrir Leur enviroaaernent. EUe doit alors 
faire un effort pour les respecter dans leur besoin malgré ses craintes. Cela fait p& 
de son intention d'section au quotidien: a Et bien, ce qui est important., c'est [...) de 
le respecter [dans ces mornen ts...] Tu sais. ils ont des choses B d6couvrir. ils ont des 
choses a apprendre, des choses vivre. C'est de le respecter [dans ses expiorations] w 

(1 : 1 1). Dans la m&me veine, une autre mere explique combien il est diffi,cile pour ek. 
quotidk~ement. de respecter ses enfants dans leur besoin de d6couvri.r. de jouer 
iïbrement et de se sentir autonome: 

[Lorsque Les enfânts jouent dehors], je ne les vois pas et il faut 
toujours que je les vois. Mais je ne veux pas non plus qu'a aient 
l'impression que je n'ai pas contiance en eux et qu'ils se disent 
toujours survediés [...] Sauf que moi, 1 faut que je surveille. C'est 
vraiment ça: jusqu'a quel point je peux les laisser faire? C'est 
vraiment par rapport leurs sentiments eux que je fatigue. Si 
c'&ait de moi, je sais ce que je ferais: je m'assoirais quasiment 
dehors et je sumeillerais [...] (13:6). 

C'est une bataille pour cette m&e que de choisir entre la protection et le 
respect de la liberté dans sa routine quotidienne. Enth, il y a le respect de la personne 
et & I'&be humah dont ü faut tenir compte dans I'interaction quotidienne avec les 
enfants, mus explique une autre mère; c'est B une autre forme d'intention d'affection: 
4% n'est pas parce que je suis une adulte que je decide tout. Non Quand je lui parle. 
je me mets B sa hauteur B lui [...] Il est quelqu'un, (1 1: 11). Il faut être attentive ii son 
enfant de façon quotidieme et courante et la traiter comme une personne part 
entiere. comme lorsque celle-ci pose des questions dinicües: 



Des fois, eiie va me poser des questions [...] Par exemple. [...] e k  
m'a demande: "Maman, peux-tu m'expliquer comment on f a  des 
béMs?" Alors ià [...]. j'ai essa# de le lui expliquer. Iï y en a qui vont 
me dire: "Ek est beaucoup trop jeune; ne commence pas" ... Mais je 
me dis que pour elle, dans son expérience de vie. si e k  me le 
demande i& c'est peut-être parce qu'eue ressent le besoin de le 
savoir [...] Moi, j'aime autant le lui expliquer. C'est sûr que je ne 
suis pas entrée dans les gros details [...] Mais je ne veux pas lui 
monter des bateaux, Je ne veux pas qu'elle grandisse dans des 
mente ries... (3:6). 

n s'agit donc de respecter l'enfant comme être il part entière et de ne pas le 
denigrer, contrairement & ce que font certains parents du milieu, comme Les mères 
nous l'ont decrits précedemment. L'intention d'affection, C e s t  de respecter son 
enfanb (11:13) au quotidien; <C'est d'6couter ton enfant quand il veut te parlem 
(9:14); et de la  peut être quand il parle: de le regarclem ( 5 5 ) .  Dans ie &me sens, iï 
faut respecter le rythme des e n h t s  et leur disposition et Bviter de toujours leur faire 
des menaces et de perdre patience avec eux, nous suggere une autre m h .  C'est II1 un 
den important dans i'interaction quotidienne: 

Le contraire de l'affection? C'est un manque de respect envers 
i'enfant. Il y a souvent des situations comme ça dans les cenues 
d'achats. La mère y va et Cl, l'enfant ou la d r e  "pique" une crise 
parce que ... Aiors les menaces constantes sortent: "Si tu ne fais pas 
ça, tu n'auras pas ça Puis, si ce n'est pas ça, tu n'auras pas ça" ... 
(3: 17). 

Ainsi l'intention d'afEection des mères est de respecter leurs enfants malgré 
des désaccords qui peuvent surgir tous les jours, de les respecter dans leur désir d'btre 
seuls et dans leur besoin d'expiorer, de même que de les respecter comme des &tres B 
pan en*= même dans les moments difEdes. Nous remarquons que jusqu'a p&ent 
dans l'intention des mères, les objectif& visés semblent moindre que dans i'ideaL Dans 
l'idéal d'afléction parentaie, l'enfant etait combié. Dans l'intention d'affection que 
nous décrivons maintenant: il n'est pas en crise et il est respecté... L'impact des 
contingences sur l'idéal est-ù si important que l'intention d'section qui en découle est 
plus modeste? Ou s'agit4 uniquement des circonstances de la vie quotidienne qui 
rendent l'intention tellement plus modeste que rideal? 



3.3.1.3 L'affection simple accordée. Lorsque les mères nous font part de leur 
intention dTaKection au quotidien et dans l'action, elles nous parlent de rituels. de 
petites attentions et d'activités entreprendre avec leurs enfants. Certaines révelent 
aussi une intention d'apporter une dose minimale d'affection kurs enfants chaque 
jour. Ce sont P des exemples d'afEection simple d&rits par Les meres. 

En effet. Sintention des meres est de faire des petites caresses. de dire des 

mots doux et de donner des baisers ik leurs enfants lorsqu'eiîes les menent au Lit. par 
exemple. Le rituel du "dodon est souvent d h i t  par les mères. Ce rituel peut inclure la 
lecture d'une histoire au coucher.  des moments où il y a, comme le soir. de la 

lecture- Ce sont de petits moments priagieso (6:10). Les "bonjourn et Les "au revoir" 
sont egaiement importants, selon plusieurs meres7 comme le sont le bain pris ensemble, 
le lit partage et les petits jeux avec Les enfants: 

Des becs au depart, l'arrivee. et puis au coucher, au lever ... Jouer 
daos le b a h  Et meme des fois. je vais dans le bain avec eux autres et 
on a du plaisir. Le matin au lever, iIs viennent se coucher avec moi  
Parfois on joue une heure dans Le lit (1:8). 

Dans d'autres cas, il s'agit de rire tendrement lorsque I'enuuit gesticule. 
comme dans L'exempie qui suit: 

J'Ctais dans mon Lit et ià, ma fille vient me voir. EUe est l'âge de 
montrer les yeux et le nez. Ça me faisait Ne et je la trouvais drôle. 
Je lui ai montré mon affection en la muvant drUle. en la prenant 
daas mes bras et en jouant avec eiie (8:6). 

En somme, les mères souhaitent réaliser Leur intention quotidienne d'affection 
comme suit: &a moindre petite occasion qu'on a de lui dire. et puis qu'il le sente» 
(0.1 : 15). Les gestes n'ont pas besoin d7&tre cornpiQu& ni élaborés- Comme l'explique 
une dre,  dUSSit6t que tu vois qu'il y a un échange. que ce soit un toucher. que ce 
soit un rire. une parole ou un regard [...lm (9:15). c'est de I'afZection simple. 
L'intention est de leur en apporter au quotidien, comme dans i'exemple qui suit: 



La so& au parc est sans contredit L'activité organisée la plus mentionnée par 
les mkres. Elles rapportent presque toutes systematiquement "le parc" comme activite 

affectueuse souhaitable, &ükte et souvent la p l u  a p p m  des enfants: eune jour& 
agréable? C'est quand on va puer au parc [---lw (12:6); <<Moi  je vais au parc pour 
jouer avec e m  (1:14); fait beaucoup de choses ensemble. Hier, 1 a fait beau et 
on est ailé au parc pour y jouer toute la j o i j i r n k > b  (3:3); ~ A p r b  la sieste d'A]& on va 
dans un parc% (5:4); et uOn va faire une ~ r t i e  [...] D'habitude, on va faire une sortie 



comme d'aller manger un pique-nique au parc [...] (85). Une mère nous demit le 

bonheur de son fils lorsqu'elle I 'amhe au parc. précisant peut-être pourquoi cette 
activité est tant appréciée: 

Oh! Mon Dieu... C'est certain quand je l'arnene au parc que c'est 
super stimulant pour lui ïi est tout de bonne humeur, tout heureux. 
11 a les yeux brillants. ïï adore aiIer au parc. Pourtant, ce n'est pas 
grande chose que d'aller au parc. C'est quelque chose de bien 
simple.-Mais lui, ça lui vaut beaucoup. Quand je Pami?ne au parc. 
pour lui, c'est k grosse sortie: il va au parc! Ii sait qu'il est ià pour 
une heure ou une heure et demi, tout dt?pendant des amis avec qui il 
peut jouer ou de ce qu'il veut (4:4). 

En effet, cette mère continue en spécifiant que L'enfant peut décider de tout 
lorsqu'ii est au parc. Il est roi au parc et il a le choix de faire ce qu'il veut. C'est sans 
doute une autre raison pour laquelle son enfant aime tant y aller: 

Je le laisse decider. C'est sa joumée, son temps lui Alors & il fait 
ce qu'il veut, comme il le veut. Je ne fais que le surveiller pour ne 
pas qu'a se fasse mal ou quoi que ce soit. [...] Il est content parce 
qu'a peut jouer dans la piscine; il peut jouer partout; ü peut courir, il 
peut faire ce qu'il veut. Vraiment, c'est lui qui decide (4:4). 

Exine-t-il, egakrnent, des raisons pour lesquelles les meres aiment tant aller 
au parc? Le font-elle seulement pour faUe plaisir il leurs enfants, pour être affectueuses 

il kur tgard? Le parc semble combiner plusieurs critères il la fois, même pour les 
rdres: bonheur, bien-être, activite. pkin air, &tre avec Les enfants, pouvoir participer 
k m  jeux ou non, avoir de I'espace. se sentir appréciées. changer de contexte. &tre en 
sécurité, etc. De plus, i'activité d'aller au parc permet aux meres de sortir du contexte 
de la maison qui les exaspère souvent: <<On part une journée. ru sais, sans &tre dans la 
maison [...]» (Z:9. Les meres ressentent donc une certaine liberté au parc. Eiies 
peuvent choisir de jouer elles-mêmes avec leurs enfants ou de les regarder jouer seuis 
ou avec d'autres enfants. Peu importe leur choix, eiIes savent que lem enfants 
apprécient le parc et qu'elles leur apportent de l'aection déjh en les y amenant Une 
d r e  démit un peu le sentiment de liberte qu'elle eprouve au parc et les avantages 
qu'elle associe ik cette sortie en plein air avec ses enfants: 



Les journées particuliErement agreabies, ce sont les journtks où il 
n'y a comme pas de hites... Tu sais, je me iève Ie matin et je "nEen 
pour iâcher mon fou un peu [...] Ce que je fais. c'est que le matin 
pendant que les enfants dejeunent. je prépare un sac de pique-nique 
[...] et on va à ce parc. On peut passer la j o w &  1& Je ne fais pas de 
la grosse nourriture. mais les enfants ont toujours quelque chose 
grignoter [...] Ce sont des journées ob on peut laisser aiier les 
enfants comme on le veut Ils sont dans un parc. C'est sûr que je les 
surveille. mais iIs n'ont pas de Limites comme dans une maison. Ils 
sont plus fous un peu (9:9). 

Une autre mère explique que lorsque les enfants sont heureux. il9 sont 
egaiement plus tranquilles: a[...] Ils adorent ça; üs jouent et ils s'amusent beaucoup. Ils 
sont plus tranquiUes aussi» (12:6). Enfin. d'autres activites qui n'ont pas Lieu en plein 
air peuvent elles aussi représenter une forme interessante d'af5ection envers les 
enfants. Le bricolage en est un exemple: 

J'aime ça quand on fait du bricolage. Quand on fait des activités 
ensembie: soit des activités extérieures ou soit des activités comme 
de la peinture ou du découpage. Jdr6rne adore faire des decoupages. 
Des actintes comme ça, je suis avec eux et j'aime ça faire ça avec 
eux [...] Je me sens comme un petit peu de retour l'enfance (7:8). 

II est B noter que dans cet exemple. la m&re aussi se piaît et participe comme 
une enfant A l'activité. Tel est Le cas d'une autre mère qui decrit ses activités au parc: 
de  vais me balancer. je vais a k r  glisser ou bien je vais me traîner terren (1:14). 

Nous avons cm remarquer que les mères se représentent souvent comme des enfants 
a u p e  des leurs. tel que noté dans les notes de terrain. S'agit41 d'un retour à I'enfance 
qui représente une caracteristique panifuliere aux meres qui ont une enfant intérieure 
blessée et qui eprouvent de grands besoins d'afktion elles-mêmes? Ou s'agit4 au 
contraire, de l'implication complète de la mère parfaite decrite dans I'ideai? Il est 
difncile d'evaluer la réponse cette questioa ïi n'en reste pas moins que les mères 
décrivent souvent un retour l'enfance lorsqu'eiles s'impliquent auprès de leurs 
enfants. Nous soupço~ons aussi que pour les meres qui vivent des contingences 
comme la peur du rejet et la dticence au toucher. ces formes d'afEection parentale par 
i'activité sont plus faciles ii réaliser que d'autres. La mere remplitelle de cette façon 
son intention d'&ire affectueuse selon une formule qui lui convient bien? Par exemple, 
une journée agréabie pour une autre d r e  c'est: «[ ...] Quand. disons. j'organise 



quelque chose. Des fois. je dis: "Bon, aujourd'hui on va aller faire de la bicycletten* 
(1 :6). L'implication est compkte mais non menaçante ... 

Ain& les exempies d'section parentale que les meres dtkrivent dans ieur vie 
courante sont un peu dE6rents de ceux dtcrits dans l'idéal. L'affection parfaite. c'ttait 
le toucher, l'amour. l'attention, le temps consacré. de même que les qualités 
d'implication, d'authenticit6 et de sentiment actualisé. Il etait m&me question de 
parentalité parfaite. Mais dans l'intention d'affection. c'est-&-dire dans l'interaction 
concrète et quotidienne avec ies enfants. les meres parlent essentiekment de rituels, 
de petites attentions et d'activités organisées pour les enfants ... 

Une mere nous explique justement: «Avant, je pensais qu'il fallait que ce soit 
toujours parfait. tu sais. Je réalise que non, ce n'est pas çaw (6:10). Est-ce que le 

conflit interieur est en partie résolu? L'intention est-elle adaptée iî la réaiité au vu des 

contingences? Une autre mere decrit que l'intention d'affection, ce n'est souvent rien 
de particulier: d e  n'ai jamais rien de particulier. C'est vraiment de lui donner des becs. 
de la serrer... C'est toujours comme ça; il n'y a jarnais rien de vraiment de particuliem 
(13:8). L'intention, c'est d'apporter une afTection simple et plus réaliste ses enfants. 
Mais chose certaine, nous explique une mere du groupe Parents-responsables. c'est 

. . qu'un enfant a besoin d'une dose muiunale d'affection parentale chaque jour. ï i  s'agit 
du minimum plutôt que de l'optimum. Elle raconte quTeUe peut prévoir que son enfant 
fera une crise au dodo lorsqu'ek a Cté absente toute la jo& ou qu'ek n'a pas 
passé de moments précieux avec lui (22-1 1). Une autre mère identifie, eUe aussi des 
moments où: d e  sais que P il faut que je sois plus proche de lui II faut que je lui en 
donne un peu» (12:13). parce qu'elfe ne hi apporte pas cette dose rnhimak 
d'al3ection. C e s t  du n o d  c'est du quotidien. Il faut que m lui donnes B tous les 
jours ii Penfant. C'est comme çan (4:s). 

L'intention d'affection est donc d'apporter une affection simple B son enfant 
compo& de rituels. de petites attentions. d'activités organisees et d'une dose 

muMiale d'affection au quotidien. 

3.3.1.4 Les besoins essentieh rencontrés. Certaines meres rapportent que ieur 
intention d'section est egaiement de rencontrer quotidiennement les ùesoins 



essentiek de leurs enfants. Les nourrir, les loger. les vêtir, être leur parent et les aimer 
& focto sont les besoins essentiels principaux auxquels font réference les mères. Elles 
précisect que l'on ne peut pas prendre pour acquis qu'une mere puisse toujours 
rencontrer ces besoins sans efforts. Cette forme d'affection parentale semble. 
&idemment, encore plus doignée de Pa€fîection parfaite décrite dans l'idéal. Toutefois 
cerfahes mères expliquent que c'est là leur réalité. 

En effet, consid&ant la précarité financiere de certaines m h s .  il n'est pas 
toujours thident pour elles de pouvoir bolen nourrir. loger et v&ir leurs enfants. Même 
si ces éléments ne semblent pas représenter le summum de Saffection parentale. une 
mère nous explique qu'ils témoignent néanmoins d'section: 

L'affection parentaie c'est de donner a ton enfant. En tout cas. au 
niveau rnat&iel, c'est de lui donner une place propre pour qu'il 
puisse se coucher. pour qu'il puisse manger. C'est de lui donner une 
bonne alimentation pour qu'a grandisse bien, pour qu'l soit en sant6 
[...] Un enfant qui n'est pas nourri, Penfant qui vit dans un taudis 
dans le sens ob ce n'est pas salubre ... : je trouve que ce sont des 
manques d'affection (9: 16). 

En d'autres termes, ii ne faut pas prendre pour acquis ces cléments essentiels 
de la vie courante. Les mères ont parfois il se debrouiller et se battre pour loger 
adéquatement leurs enfants. pour chauffer sufnsamment l'appartement l'hiver. pour les 
nourrir le mieux possible. pour les habiller selon les saisons. etc. Ces cléments font 
donc partie integrante de l'intention d'afTection, selon certaines mères. 

Dans la m&me veine. quelques mères expliquent que le fait d'être là, comme 
parent, représente en soi une forme d'affection parentale. Plusieurs enfants n'ont pas 
de parents ou des parents compktement absents. nous expliquent-elles: 

[...] De voir des enfants ik 22h00 ou 23hûû le soir sur la rue, pas de 
parents. pas rien! Je ne vois pas d'af5ection ça, parce que ma 
voisine cBté. ses enfants, minuit, ils sont dehors. Et puis ça se fait 
tout le temps et ce n'est pas no& Je ne vois pas l'afkction (2: 10). 

Tous les parents ne sont donc pas présents aup& de leurs enfants. Et 

simplement d'Ctre parent ne represente pas une petite tâche. Ainsi, l'intention 



d'affection de ces m&res est de continuer il être ià, comme parent, auprès de leurs 
enfants et ce. jour après jour. 

L'intention d'affection de certaines meres comprend dgalement i'amour ou 
L'affection de facm, p a n t e  dans la vie de tous Les jours. Sans que leurs parents aient 
n~cessairement il a*&, poser des gestes ou il prononcer des paroies. ies enfants 
sauraient que leurs parents les aiment, nous expliquent ces meres. Il s'agit ià d'une 
section parentale qui existe A tout moment, par defaut, simplement parce qu'elles 
sont les mères de ces enfants, continuent-elles. Il s'agit presque d'une atfection qui 
peut se vivre distance ou en absence; c'est de l'aEection & facto: +..] Même si je 
ne suis pas ià, les enfants savent que j'ai de l'affection pour eux et que s'ils venaient 
me voir ou quelque chose, ils pourraient compter sur moi..» (5:8). L'aEection serait 
ressentie par ï'enfant au travers de tout L'intention d'affection ne requiert donc pas 
nécessaifernent de comportements de leur part, selon ces méres: 

Tu peux l'aimer d'une autre &re. tu sais. Même s'il est en train 
de jouer avec ses bébelles: tu penses il lui tout le temps pareil S'il 
est parti chez un voisin jouer avec ses mis  ou a i'&ole, ii sait 
toujours qu'on Paime pareil, même si on n'est pas proche de lui 
(2: 10). 

Cette mère avance même que l'enfant se doit d'apprendre ii être confiant de 
l'affection de ses parents et se "dt5brouillern: dl faut qu'il apprenne il se debrouiller 
sans nous autres, pour savoir qu'@on i'aime pare&) (2:lO). Mais qu'advient-ü des 
manifestations d'affection necessaires a Senfant selon la d e a p  tion de l'idéal? 
L'amour des parents ne devait-il pas être actualisé? Comment I'eofant sait-il que ses 
parents sont affectueux, surtout s'il doit "se débrouillern là-dedans? LTaf3ection 
parentaie de frrcro nous sembie des plus loin de I'ideai d'affection parentale decnt 
prudemment. L'intention d'affection & facto e s t e k  le nlet de sécurité en cas 
d'echec total B l'idéal ou meme il i'intention? «Tu peux avoir des ... Je veux dire, 

comme pour moi: je peux avoir de l'affection pareil, meme si je ne suis pas avec 
l'enfant [...] ïi sait que je l'aime...» (2:lO). S'agit-il d'une justification ou meme d'une 
économie d'affection? 

Somme toute. les mères decrivent leur intention de rencontrer les besoins 
essentiels de i'enfant. soit: de leur pourvoir nourriture. logement et v&tements. de 



wntmaer ii &e ieur parent et de les aimer & focto. C'est là une forme d'affection 
qu'elles leur apportent au quotidien 

3.3.1.5 L 'absence d'abus et de négligence. En plus de vouloir soutenir leurs enfilnts 
en etat de crise. de vouloir les respecter? de vouloir leur apporter une affection simple, 
et de vouloir rencontrer leurs besoins essentiels, les mères souhaitent egalement &der 
les antitéeses ou les "cas contrairesn I'afEkction, c'est-&-dire Pabus et la négligence 
regard de leurs enfiin& En d'autres mots, l'intention d'affection des mères est 

d'&dm de faire subir B leurs e&ts ce qui est coniraire l'affection parentale dans 

ieur interaction quotidienne avec eux La violence physique. Pabus sexuel et la 
dgiigence sont des exemples d'antithèses PafZection. L'idéai d'affection parentale 
est4 réduit cette intention au vu des réalités des mères et de leurs contingences dejà 
présentées? En d'autres mots. est-ce que seul le fait d'eviter de battre ses enfants 
représente me forme d'aEection, Btant donné les lourds antéddenu des dres? 

n est d'abord très clair pour les meres que la violence physique représente 
m e  antithèse & l'affection parentaie: «Quand les enfants sont battus ou abandornés 
Ces choses-b> (12:9). Voilà qui est opposé il l'affection: 

Un exemple contraire? Ce serait un enfant qui mange une "talochen 
en a d r e  de la tête [...] Je remarque qu'autant J y a des enfants qui 
me sauteraient presque dans les bras, autant il y a des enfants qui 
sont bien, bien sauvages. Ils sont dans leur petit coin. Eux autres. j'ai 
l'impression qu'ils n'ont pas confiance en les adultes. Peut-être 
qu'ils se font battre [...] (9:16). 

Quelques mères avouent parfois perdre le contrôle avec leurs en£ants. EIles 

disent ne pas toujours pouvoir se retenir et eviter la violence physique. il certains 
moments critiques. Pour ces m&res, que de réussir ne pas &tre violentes représente 
donc bel et bien de l'affection. 

L'abus sexuei, par ailleurs1 est egalement I'oppod de l'section parentale. 
Les touchers sexuels. for& ou inadequats. sont con- l'affection: «[...] Un 

toucher irrespectueux et d&plac& (6: 14). Ce sont là des enfants qui « [...] vivent un 
abus quelque parb (9: 16). La méres parlent de parents qui commenent I'inceste 



pour decrire une antithèse B l'afnxtioa L'mtention des mères est d'Mtex ces 
siniations dans la vie quotidienne. 

Plusieurs formes de négiigence sont 6gaIement mentionnées par les mères 
comme mtiW%s l'affection parentde. La négligence par Pabsence complète de 

toucher positif en est un exemple: «De ne pas toucher beaucoup (6:14). De plus, le 

reniement ou l'mmhnce tace B l'enfant sont d'autres illustrations flagrantes "d'anti- 
a&%ionU: C e s t  quelqu'un qui renk l'enfant et qui ne porte pas attention a lui du 
t o u ~  (10:lO); .Un enfant qui est Iaisse lui-meme. Un enfant que tu vois qui est 
rnaiheurepxg (9:16). Ce sont là des cas tout B faa contraires I'afféction parentale que 
ies rnères observent et veulent éviter dans leur interaction courante avec eux «[ ...] 

L'indiffhmce, ne pas s'occuper de ... ou kt négiigence. Par exemple, ne pas faire 
attention il leur &mité. Il y en a beaucoup qui sont négligents» (7:lO). L a  dureté du 
d i e u  décrite dans les contingences est reflétée daos ces exemples. Une autre m&e 
continue en sigoaiaot que l'absence totale des parents est une forme de negligence et 
de manque d'affection: 

Chez le voisin !i côté de chez nous, il n'y en a pas [d'alTection]. 
Parce que je me dis qu'un e&t qui son Le soir sans que le parent 
ne soit là, ce n'est pas normal Et puis un enfant qui arrive daos une 
maison vide et qui fait ses repas, ce n'est pas normaL Et puis que le 
parent soit toujours parti avec son chum, et le chum qu'elle a.. ce 
n'est pas no& La mere ne peut pas en avoir d'affection. C'est 
ridicule. Elle n'est pas tom& vers l'enfant (2:17). 

Une mère résume les antithks i'affection parentale de la façon suivante: 
a[...] c'est tout ce qui fait mal l'enfant. Tu sais, tout ce qui est mechant.. . >D (9:16). 
L'intention d'section est donc d'eviter les blessures "rn&hantesn et importantes il 
l'enF;int, comme par l'entremise de la violence physique, de l'abus sexuel et de la 
négligence. 

3.3.1.6 Les criteres de réussite de la d r e ,  L'intention d'affection des mères inclut 

egaiement de rencontrer certains &&es de réussite. En d'autres termes, les mères 
souhaitent se sentir valorisées, dc5cUipabilisées et réconforth i'issue de leur 
intention d'affection. Ces sentiments représentent des indicateurs de réussite pour 
elles. Ils confirment g&&&rnent une intention d'affection réussie, rapportent les 
mères. Nous notons, par ailleurs, que les exigences que les meres se fixent 



n'apparaissent pas aussi &v&s cians Pmtention qu7eIles ne Petaient dans l'idéal et 
qu'elles sembknt dirigées vers eks-mêmes phitôt que vers leurs enfants. L'on doit se 
sowenH que daos l'idéai d'affection parentale, les exigences quant aux mères etaient 
d'être des mères connaksantes, introspectives et responsables. Dans i'mtention 
d'affection toutefois, cette exige= se réduit à rencontm des critères & réussite, 
c'est=&-dire B se sentir valorisées, déculpabilisées et  réconfortée!^... 

Amsi la valorisation est le premier sentiment que les mères recherchent et qui 
kur indique que kur intention est réaüsée. Les mères se sentent  val^^^ par 
exemple, 1orsqu7f est apparent quteIies ont fi& du bien B Iws edhnts: 40rs je hi 
donne un bec et il peut arrêter de pleurer aussi vite qu'il a cornmencé,~ (1:11), nous 
décrit une mère avec M sourire. Une autre mère expiïque comment elle s'est sentie 
après avoir eu un échange affktueux et de soutien avec son fils qui venait d'être 
blessé par son père: c<Tu sais, B quelque part,. j'étais fière. Tu sais7 cela m'a fait une 
petite fierté personnek [...] J'ai comme eu l'impression de sentir les bras de mon fils 
autour de moi route la hi de semaine [même s'il etait chez son père]» (991). En 
somme. lorsqu'elles réussissent réaliser leur intention d'affection et qu'elles 
reçoivent une rétroaction de leurs enfants, les mères se sentent valorisees: aOn voit 
nos enfhts heureux et ça nous rend de bonne humeum (2: 16). 

Toutefois. plusieurs m&res disent avoir ii se comparer d'aunes pour se 
sentir valorisées: 

rai l'impression de ne pas en domer assez quand ça le demande. 
Non, moi, personneiiement, j'ai i'impression que je n'en donne 
jamais assez Puis hi sais, je ne suis pas patiente et puis "Voyons!". 
tu sais. Mais alors 4 je regarde alentour de moi et je peux me dire: 
"Oui! je suis pas mal bonne" [...] Parce que je vois le comportement 
de d'autres mères et meme de d'autres pères. Je me dis: "Mon Dieu 
Seigneur, ni es bonne" (rire) (1: 19). 

Certaines mères semblent se juger en fonction de kur idéai, plutôt qu'en 
fonction de leur intention, c'est-&-dire en utilisant un barème très eievé. Elles semblent 
dors se comparer il d'autres pour se rassurer qu'elles réussissent quand même B être 
afktueuses~ Autrement, l'ecart entre l'idéal et leur réalite demeurerait trop grand. Les 



mères semblent donc se confirmer une compétence. du moins relative, en matière 
d'intention d'afkction réaüs6e envers lem enhts, en se comparant ii d'autres &%es: 

.<Pour mon cas a moï, je pourrais hii en donner phis Quand je regarde mes 
compagnes, 1 y en a qui n'en donnent pas beaucoup. Moî, je trouve que j'en dorme 
beaucoup comparé a certaioes, (1 1: 14). En d'autres mots: 

Des fois, je vois le monde aller et je me dis: "Mon Dieu!". Tu sais, je 
suis portée B les juget: "Mon Dieu, il me semble qu'ils n'en donnent 
pas d'affectionn. C'est œ que je vois alentour de moi Mais 4 je ne 
regarde pas akntours, je trouve que je n'en donne pas assez. C'est 
comme ça que je me vois (1:12). 

Mais une fois cette constatation hite, la baraille ne semble pas pour autant 
temide. Les m&res semblent toujours revenir leur idéal très &ve qu'elles disent ne 
pas rencontrer. Cette m&re qui vient de se valoriser en se comparant aux autres revient 
B ia charge: 

Mais tu saist je me retrouve toute seule chez moi et puis il me 
semble que œ n'est pas assez Je me dis: "Voyons, il me semble que 
je ne suis pas patiente. il me semble que ..." Des fois je me dis: "Et 
bien El, pense mettons, un couple d'amis qui ont des enfants. Non. 
non, je suis bonne. Je suis correcte d'avoir fait ça". [...] Mais quand 
je me mets toute seule, pour moi, c'est comme pas assez encore. On 
juge trop ... (1: 19). 

C'est le va-et-vient entre I'auto-évaluation réalisée partir de I'ideal et cek 
réabée B partir des autres. Une d r e  elle-même n'atteint pas son ideal, mais comparé 
B d'autres parents. eIle trouve quand m&me qu'elle s'en tire assez bien. On peut se 
demander ce qui initie cette comparaison aux autres. Est-ce vraiment le désir de se 
valoriser? Est-ce l'approche plus sobre de l'intention? Est-ce le sentiment 
d'incompétence confkonté au devoir maternel? Une tension existe. 

Ii n'en reste pas moins que la plupart des mères ne sont pas prêtes, pour 
autant, il dire qu'elles ne sont pas bien dans leur expérience de PafEection et dans leur 

&ahmion de soi La pression d'être une m h  parfaite semble énorme. Elles font de 

leur mieux malgré leurs contingences et se trouvent quand même assez bonnes et 
valorisees, du moins devant leur interlocutrice: d e  me sens assez bien. Je suis contente 
de moi, & quehue part, quand je regarde ce que j'ai reçu et ce que j'ofh aujourd'hui 



Je suis contente ...* (6:21). Une autre mére decrit plns précisément son appréciation 
d'elle-idme Iorsqu'ek ré& ii &tre affitueuse et ce. maigré d'importants obstacles. 
Dans ces moments, dit-ek: 

Je trouve que malgré tout, je suis une bonne mère [...] Je me dis que 
&me si je n'ai pas beaucoup d'argent, mêrne si je suis aüée en 
" ~ t o x e " ,  même si j'ai fait une tentative de suicide, pour eux- 
autres, je ,sUs leur rnère et & m'aiment quand même et je les aime 
(9:13). 

En pius de se sentir valorisées, les m&es expriment qu'elles se sentent 
~ a b i i ï s é e s  lorsqu'elles &disent leur intention d'affection ou qu'elles r é b n t  ii 
être affectueuses. C'est ià le deuxième indicateur d'une intention d'affection réussie. 
En d'autres mots, plusieurs meres ressentent un certain sentiment de culpabilité envers 
leurs e e t s  cause de I'afKection qu'eks n'ont pas toujours le temps de leut donner 
au quotidien. C'est pourquoi une mère nous explique que lorsqu'ek est afikctueuse 
envers ses enfbts. elle se sent "le contraire de coupable": de sens que je fais la bonue 
chose. Je ne me sens pas coupable. Je ne sais pas c'est quoi le contraire! de ne pas me 
sentir coupable. mais c'est ça..., (8:6). Une autre d r e  refiète un sentiment de 

culpabiiité par les questions qu'elle se pose brsque sa fille pleure: n 9 e u t - ê ~ ~  que 1à. 
elle avait un besoin d'affection. Cela s'est avéré être il 5h du matin [...] Je lui posais 
plein de questions. Je lui demandais: "Qu'est-ce qu'a y a, petit W?" Par moments, je 
me dis& "Bon, est-ce que j'ai manqué il quelque part? Pourquoi 5h du matin?"» 
(3: 12). Une cerfaine culpabilit6 sembk &tre sous-jacente il son questionnement 

Dans Le même sens que les meres se sentent d6culpabiWes lorsqu'elles sont 
afkctueuses. elles se sentent également réconfortées du fait quTeIles compensent pour 
les manques et les chagrins de leurs enfants dans la vie courante. Ii s'agit là d'un 
troisième indicateur d'une mère qui réalise son intention d'section: eIIe se sent 
réconfortée. Une rn&e explique. par exemple, comment elie tente de compenser pour 
la tristesse de son fils lorsque le père de ce dernier ne se présente pas pour le cueiIlir la 
itin de semaine: 



Là, j'essaie de compenser parce que je sais qu'a a un manque 
d'amour et d'affection dans ces moments. Dans œ temps& il est 
p h  cokux et il pose beaucoup de questions [...] Il est bien 
tourmente: "Est-ce que mon père va encore m'oublier? Est-ce qu'il 
va revenir? A-t-il le numéro? 0ù est-il?" Dans les périodes où il pose 
pkh, plein de questions et tout ça, il est toujours très proche de 
moi: 1 vient s'asseoir sur moi ou il va me prendre le bras (0.35). 

Cette mère se sent réconfortee du faa qu'elle aide vraisemblablement son nls. 
Dans la même veine, d'autres mères se sentent réconfortées lorsqu'eiles compensent 
pour les ruphires avec les conjoints qui ont un impact snr les enfimts. conmie dans 
t'exemple qui suit: 

Je l'ai pris dans mes bras, je i'ai serré fort. C'est sûr que je l'ai peut- 
etre comme plus cooso# mais & quelque part, quand tu d o m  de 
l'affection & quelqu'un, c'est consolant aussi Ii avait besoin que je 
sois là, 1 avait besoin que quelqu'un le rassure et c'btait à moi de le 
faire (45). 

Ainsi ane réalise son intention dTafTection lorsqu'eiie rencontre les 

critères de réussite, soit: qu'elle se sent valorisée. d6CUIpabiIisée et réconfortée. 

L'intention dTaf5ection, dans son ensemble, se compose donc de soutien 
l'enfant en crise. de respect de l'enfant, de simple affection accordée, de besoïus 
essentkis rencontrés. d'absence d'abus et de violence et de sentiment de nhssite. 
L'intention d'affection appert être une version beaucoup plus modeste et &diste de 
l'idéaI d ' e t i o n  parentale au quotidien. Est-ce que le tîit de réduire leurs objectifk 
résout pour autant Le combat interieur des m e s ?  Nous verrons que non dans les 
pages qui suivent. .. 

3-3.2 Les limites 

Les meres nous rapportent que mCme si e k s  ont une intention d'affection 
relativement réaiiste, iI n'en reste pas moins que la vie courante leur apporte une 
muWude de "limitesn ou d'obstacles ponctuels qui les empêchent de réaüser leur 
intention. En d'autres mots, tout comme les contingences nuisaient il l'id6d au plan de 



la toile de fond, ahsi nuiSent Ies 1Imites la réalisation de l'intention dam l'interaction 
courante. Ii s'agit du combat renouveîé. 

Ces limites peuvent en être que les mères eprowent elles-&nies ou qui ieur 
sont imposées par Ieurs enfants. par leur relaîion avec eux ou par les circo-• 
Ces limites font en sorte que i'ïntention est mise en péri& c'est-à-dire que le soutien 
aux enfants en crise. que le respect accorde aux enfhnts, que i'affection simple. que les 
besoins essentieh et que Pabsence d'abus et de violence soient mena&. Par la même 
occasion, les mères deviennent perturbées plut& que valorisées, deculpabilisées et 
réconfortées. Les Les font qu'eIles ne sentent pas qu'elIes font de ieur mieux et 
qu'elles ne réalisent pas leur intention d'affection: le déchirement est renouvelé. Les 
tensions et I'ecartebrnent que les mères subissent entre l'intention et les limites en 
interaction c o m t e  avec leurs enfants transparaissent continuellement dans leurs 
propos Une illustration de ces limites est présentée Z i  la Figure 13. 

Figure 13 
Les limites Paection parentale 

3.3.2.1 Lu capacité nzuximalee La première limite que les mères rencontrent et qui 
vient B i'encontre de leur intention d7&ection est la leur: ii s'agit de ieur capacite 
maxhuk face i'affection. En effet, chaque mere atteint quotidiennement une limite 

dans sa cap& bûe affectueuse. nous expliquent-eiies. Cette limite prend la forme 
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d'un quota personnel et d'une intolérance au "chialage". La capacité maxbak se 
madêste souvent an moment &me où une intenion d'affection anait être entamk, 
nous expliquent les mères. 

En effet, les mères expriment: &*est sQr que tu ne peux pas tout donner 
Penht.  Te ne peux pas tout fane l'enfant [...]w (29).  Une mère décrit très 

clairement sa capacité limiiée ii donoer: dl va y avoir des moments de tendresse, mais 
ne viens pas m'écœurer 24 heures sur 24 parce que ça ne marche pas  Tu sais, je veux 
dire [...], (0.3:14). Ainsi il n'est pas question, même dans l'intention, d7&tre 
affectueuses 24 heures sur 24, déclarent phsieurs n&es. L'affection inconditionnelle 
et B tout moment de la jo& est impossibIe. Pourtant, 1 n'&ait pas question & 

Iimites dans l'idéal d'affection parentale. Les mères sont-elles en contradiction? 

Elles ont donc chacune un quota personnel ii ne pas depasser. Une mere 
suggère: uTu avertis [ton enfant]: "La, on a un gros 15 minutes [d'afkction] 
ensemblen. Il faut que tu les encadres.. ., (4:6), sinon les enfants depassent nos limites, 
nous dit-elle. Une autre mère décrk 

Je ne suis pas capable d'en donner [de I'affection] toute la j o d .  Il 
y a des moments: une heure d a p  l'avant-midi, deux heures dans 
17ap&-midi et une heure le soir. A part ça, je ne suis pas capable. Ii 
faut que je me respecte parce que sinon c'est moi qui vais exploser 
(0.3: 15). 

Mais d'autres meres ne connaissent pas lem liaaites A l'avance. CeIles-ià 
s'efforcent d'avertir leurs enfants lorsqu'elles se sentent proches de leurs limites, par 
exemple: d e  sais bien que quand moi je n'ai pas b go& de me faire coller. les enfants 
le savent. Je leur dis le matm. Je leur dis: "Maman est fatigue et je n'ai pas le goût de 

me faire coiier ce matia Je n'ai pas le goût de me faUe "achdern. Laissez-moi un petit 
peu de temps."» (9:8). Dans la meme veine, une autre mère nous explique: <<Tu sais, 

comme moi il y a des journées où [je dis aux enfants]: "Lâchez-moi un peu iàns (1: 17). 
Aunement, une mere peut avoir a se retirer d'une situation lorsqu'elle sent ia c o k  
monter et sa capacité maximale approcher grands pas: «À un moment dom& quand 
j'en ai assez, 1 faut que je "degagen. Parce que c'est sûr que des fois je peux perdre le 
contrôle, et puis je le sais, je le réaBe...* (1:4). Certains aspects même de l'intention 
d'affection peuvent être menacés en ces moments: le respect de l'enfant et l'absence 



de violence. par exemple? Une autre mère aussi décrit aMa filie est rendue trop 
exigeante et puis, j'ai mon gars. Je ne peux p h  respires ià-dedans. Je suis rendue que 
je pense A aller m'ennemier dans la salle de bahx "Crissez-moi W n ]  patience. B, j'ai 
besoin de  respirer!"^ (0.3:14). Quelques mères insinuent qu'en ces moments, elles 
peuvent facilement perdre le contrôle, si elles ne prennent pas le temps de souEkr- 
C'est encore uoe bataille intérieure vécue par les mères: entre leurs limaes et Ieur 
intention, 

Lorsqu'une mère ne réussit pas ià réaber son intention d'affection parce 
qu'ek a atteint sa capacité maximale, eIle ne se sent pas Qecessairement bien, comme 
l'explique cette mère. Ses critères de réussite ne sont pas tous rencontrés elle peut se 
sentir coupable ou non valorisée. C'est encore le combat entre l'intention et les limires: 

C'est sûr que quand je oe suis pas capable d'en donner. je le ressens 
en dedans de moi Je file mal, il me semble. Je ne me sens pas bien en 
dedans de moi si je n'en donne pas. Puis quand j'en donne, je vois la 
dini5rence. En d'autres mots, quand j'en donne puis quand je n'en 
donne pas, je vois la diErence (2:21). 

Enfin. plusieurs m&res expriment que leur capacité maximale est toujours uès 
rapidement atteinte lorsqu'il y a du "chialagen de la part des ednts .  Lm mères nous 
disent être intoIérantes face h leurs enf'ts lorsque ceux-ci se plaignent et se 
lamentent. Une mère nous explique ce qu'eik ressent dans ces  circonstance^: 

Il y a des jours où ils pleurent un rien ou qu'ils chialent sans cesse: 
"Je veux ça... Je veux ça... Maman, maman..." C'est comme ça et 
des fois, je perds patience et je me tire presque les cheveux de la 
tête. Je me les arrache presque de la tête et B la fin de la jo&, j'ai 
hâte qu'ils soient couchés. C'est très d3We dans ces circonstances 
(125). 

Les mères atteignent donc rapidement leur capacité maximale lorsqu'il y a 

pleurnichage. C'est Iil une situation de vie courante qui nuit, sans équivoque. 
l'intention d'une r n h  d'être affectueuse: 

Une mauvaise journée [...] : il y a du chialage. Si je me fais réveiIler 
par le chiaiage ou le "iiragen [...], alors ià, je suis comme mal partie 
pour la journée. Tu sais, un petit rien va m'achaler' je vais "pogner" 
les nerfs tout de suite [...] Tout est pire quand l y a du "chialage" ... 
Cela débute mal la journée (15). 



L'absence de "chialagen est un préalable B la dabation de l'intention 
d'affécti01.1 pour pIuskm mères. Autrement, I'mtention est mterrompue ou du moins, 
reportée. Lorsqu'an contraire' il n'y a pas de chiaiage, la simation est e[ ...] NumQo 
urc j'embarque. je joue avec eux autres' je me roule a terre, je pourrais faire n'importe 
quoi Mais seukrnent quand 1 n'y a pas de "chialagen ou & "lirage" [...] C'est 
merveiIleux daris ce cas-& tu sa& (1:6); «Quand il n'y a pas trop & "chialagen ... ça 

c'est une bonrie j o b  (0.2:4). 

Ainsi. la capacité maximaEe des mères, sons forme de quota personnel ou 
d'intolérance au "chiaiagenT représente une premih limae la réalisation de 

l'intention d'affection ciam l'interaction c o m t e  avec les e e t s .  

3.3.2.2 Le munque & temps. Un manque de temps peut egakment être à l'origine 
d'une intention d'affection non-réaüsee. nous expliquent plusieurs mères. EIles nous 
indiquent que les respoasabilites qu'eh ont et que le nombre d'emts  dont elles 
doivent s'occuper les font courir. Iï ne reste souvent plus de temps pour réaüser 
l'intention dTaBection dans la vie de tous les jours. 

En effet, au-dela de la surcharge des meres séparées' décxite précédemment 
daos les contingences (voir l'epreuve de la séparation), les &res nous parlent de leurs 
responsabilités qnotidie~lnes qui peuvent etse accapacantes et nuire ii Papport 
d'affktion. Les tâches ménag?!res. les repas a préparer. les courses et les rendez-vous 
a gauche et droite ne sont que des exemples des respoasabilités courantes des mères- 
Une d r e  decrit ce bousculement et l'affection réduite qui s'en suit: 

Je pense que justement si mon rôle parental me fatigue ou rn'epuise. 
je vais avoir plus de nifflculté donner de l'affection mon enfant. 
Des parents qui se sentent trop bouscul& partout. .. Tu sais, comme 
je te disais tantôt: "Ah! Il faut que je fasse le lavage; ù faut que je 
fasse le ménage; il faut que je fasse la cuisine ... Ah! c'est vrai: ii fmt 
que je fasse les commissions. C'est vrai: j'ai un rendez-vous chez le 
docteur ou chez le dentiste." Les parents qui se sentent bousculés de 
part et d'autres, souvent ils vont négliger l'affection. Ils vont bien 
s'occuper de leur enfant pareil, sauf qu'ils vont mettre l'anection un 
petit peu de côté (9:22). 



Uiie autre mère avoue que dans les derniers temps, elle est souvent débordée 
de respon&il& et que même l'affection sîmpie est ditacile i& accorder a ses enhts 
dans ces cÎrcomames (1 1-10). Cela représente un défi et m&ne une bataille pour ek, 
car eIle ne souhaae pas pour autant manquer à son intention quotidienne. Tout comme 
la mère qui se trouve B répondre souvent ii son enfarit qui la sollicite: "Pas tout de 

suite, je n'ai pas le temps". Elle sent qu'ek dé& son ennuit dans ces moments-B et 
s'en vent beaucoup (28-11). ERe ressent une tension entre l'intention et la limite & 

temps. Ah& la Vie c o m t e  peut faire en sorte que l'idéal de prendre le temps avec 

les enhts. et &me Pmtention de leur apporter une affection simpk, soient report& 
ou d&ds.  En conséquence, les mères ne réalisent pas leurs objecfifs et peuvent s'en 
cuipabiliser. 

Par ailleurs, quelques m&es nous expliquent que le nombre d'enfants qu'elles 
ont peut egalement représenter un empêchement il l'intention d'affection, en plus de 

tout le reste: «[...] Avec 3 e rh t s ,  et puis avec [le travailJ ii la maison, ce n'est pas 
evident... Cela fait 7 jours avec ies enfants et puis 6 jours de [travail a la maison] ...,> 
(2:l). Au sein du programme Parents-responsables aussi, certaines m&es expriment 
que le nombre d'enfants peut nuire a la réalisation de la plus sobre intention 
d'section (13-12). Lorsqu'ü y a trop d'enfbts, expliquent-eiies. le temps. Mnergie et 
la patience manquent pour pouvoir accorder I'aEection et l'attention nécessaires 
chaque enfht. 

Une autre m&e au sein du même programme nous décrit sa situation avec ses 
cinq enfants (11-10). Elle dit se sentir tout Ezt débordee et éparpillée: e k  n'a pas le 

temps nécessaire il accorder il chacun d'enue eux Ses enfaats sont tous & des âges 

differents et reqdrent des attentions partinilieres, explique-tek. Le nombre 
d'enfants et la capacité maximale, comme les responsabilités et le nombre d'enfants 
d'ailleurs, peuvent donc &tre interreIiés? a la lueur de cet exemple. 

Tous ces éléments conmilment accaparer les mères et a nuire la réalisation 
de leur intention d'affection. L'intention d7af%ection. &me si eiie est plus que 
l'idéai d'affection, semble parfois impossible à réaliser dans la vie de tous les jours, Zi 
cause des limites imposéesT comme le manque de temps dont il etait question ici Le 
combat se perpétue donc. 



3.3.2.3 L'indisposirion personnek. L'mdisposition personnek des mères peuh elle 

ausi, être n a l e  à l'intention d'affection, nous affinnent-eRes. Parfois les mères sont 
de mauvaise humeur, mal dans leur peau, EîtiguBes ou malades Ce sont Ià des 
exemples d'mdispositions psychologique et physique chez les x&es qui emwhent la 
réalisation de I'intention quotidiem- 

En effet, une mauvaise dispostion personaek est souvent mentionnée 
comme obstacle ponctuel Paffiection dans la vie quotidiem des mères. Dans certains 
cas. les mères ne sont pas bien psychologiquement et cela les empêche d'&e 
affectueuses, comme ie décrit la m&re suivante: a[ ...] Si j'ai mal psychologiquement, je 
vais avoir de k di fb i té  [...] Je ne serai pas capable d'en donner.. .>> (0.3:8). Pour 
certaines mères, l'indisposition psychologique peut être de longue dude ou même 
chronique, comme dans la démotivation face la vie décrite dans les contingences. 
Pour d'autres, cette indisposition est transitoire ou pire a certains moments et c'est 
pourquoi e h  la mentionnent comme limite ponctuek. D'autres fois. 1 s'agit 
seulement de mauvaise humeur qui intedent:  TU saïs, ça dépend de l'humeur de la 

personne aussi C'est sûr qu'a y a des temps [...]>> (1: 17). Une m&re explique plus 
précisément: 

Ça dépend de comment tu te sens. Comme une jour&, tu es de 
bonne humeur. Bien, ça ne s'apprend pas. &tre de bonne humeur. Tu 
es de bonne humeur parce que tu es bien en dedans de toi Tu es 
heureux et ton expérience toi fait que tu es de borne humeur 
(IO: 15). 

Dans le programme Parents-responsables, une discussion de sous-groupe 
subie d'une observation de la chercheure illustre cet &ment de disposition 
pefsoaneile (7-02). En effet lors d'une soirée de discussion, des m8res ont signifié que 
lorsqu'elles sont fatiguées, stressées ou malheureuses. eIles ont de la Zi être 
gentilles et joyeuses avec leurs enfants. Elles ont ajoute qu'au contraire, lorsqu'eIles 
sont bien dans leur peau comme ce soir-& tout sembk moins dramatique et plus facile 
a toiérer. Or, cette association entre la disposition et le comportement ou i'attitude a 
pu &tre observée et codkmée plus tard dans la soirée, alors que la chercheure 
observait les parents en interaction avec leurs eafants dans le vestiaire. Tel que n o l  au 
journal de bord, les mères qui se disaient bien dans leur peau ce soir-% en faisaient la 



demoI1Stfation: tout semblait bien aller et même si certains e&ts pkurajent, les 
nières ne perdaient pas patience et ne se £fichaient pas comme elles l'avaient déjà hiî 
auparavant iï y eut même des échanges s p o n k  et inattendus de caresses et de 

baisers entre mères et enfants ce soir-là Ainsi k p~?dispo&ion semble en effet &tre 

importante dans Pinteraction courante avec les enfhts. 

En somme. exphque une autre mère. 1 s'agit vraiment d'&te bien dans sa 
peau au moment m&me de donner de i'aftktion. Une m è ~  qui n'est pas bien a 
tendance il vouloir s'éloigner de ses enfants plutôt qu'a vouloir leur apporter de 

I'affkction, afnmie-t-ek. Et ce. malgré toute bonne intention: &à, je ne suis pas bien 

dam ma peau [...] DoncT c'est sûr que si je ne suis pas capable de m'endurer moi en 
premier' je vais avoir de la misère B endurer les enfants» (15). Dans le même sens, me 
autre m&e explique que si eIle ne s'aime pas et qu'elle s'auto-critique un certain 
moment, elle n'est pas apte B être affectueuse envers ses enfants. E k  décrit avoir 
besoin d'une bonne estime de soi et d'une certaine satisfaction de soi au moment 
même de réaüser son intention d'afktioa ElEe ajoute: «Moi, je sais que quand je ne 
m'aime pas. meme si je sais quoi faire. ça ne viendra pas  Je pense qu'l faut qu'on 
apprenne il s'aimer avant» (8:15). L'amour de soi, au moment présent, est un pré- 
requis & h réalisation de i'intention dTaf5ection, selon cette mere. Est-ce P une @on 
de comprendre la contingence plus généraie du "besoin d'abord", dkrite plus tôt? Ii 
pourd exister des liens de ressemblance entre les &men& du premier niveau de 

combat et ceux du deuxième: les mères seraient eks-mêmes en manque d'atfection de 
@on générale (contingence) et/ou de façon ponctuelle (bite), ce qui expiiquerait 
pourquoi iï leur serait parfois ditncile d'etre affectue uses... 

Les mères evoquent aussi une multitude d'autres ttats psychologiques qui 
limitent leur intention d'affection. Elles peuvent, par exemple. être préoccupées par 
leur père qui est ii l'h6püal. Etre tristes parce que leur mere ne leur a pas t&phon& 
être d Q x W e s  parce qu'elles ne peuvent pas s'acheter une veste repérée au magasin 
ou parce qu'elles n'ont pas de copain amoureux avec qui sortir ... L'impatience. la 

frustration, le stress, la déception, etc. sont des &ats d'âme du moment qui peuvent 
nuire & i'afféction parentaie. nous expliquent-eiies. II est noter que cettains de ces 
etats d'âme peuvent egaiement être associés il des contingences plutôt que seulement B 
des limites. Par exemple. &me si la douleur de la séparation (contingence) est tenue 



en considération lorsqu'une mère "développe" son intention d'afTection. 1 se ponrmIt 
que cette douieur resurgisse alors qu'une mère s'apprête ii &tre afkctueuse. En 
d'autres mots, 1 semble que les contingences pewent quand même refaire surface 
dans le quotidien et nuire îa réalisation de l'intention ou de l'idéal atténué. En effet, 
les contingences et les limaes s'entrecoupent, se rejoignent et se modifient a travers le 
temps Toujours est-il que le combat demeure présent 

D'autres fois. l'indisposition des mères est plutôt d'ordre physique. Par 
exemple: qB<Bien, il y a des jours que c'est sûr que c'est variable puis, quand je suis 
Ettiguée. c'est plus difncile de les supporter e n f h t s ] ~  (7:4). La Eatigue Eia partie 
des fkcteurs qui mdisposent les mères & être affectueuses et B réaliser leur mtention 
D'ailleurs. elles mentionnent souvent combien l'heure du lever est déterminante: wune 
msttvaise journée, c'est un lever 5h du matin. Et ça ne veut pas aller se recoucher ... 
TU sais, un vrai lever "raiden G.-] (15). Une autre mère d é c d  que parfois: dis ae sont 
pas aussitôt levés qu'ils disent: "Maman, céréale". Je dis: "Laisse-moi me réveillern* 
(0.3: 12). L'apport d'affection en soufne d'autant 

Il en est de même lorsqu'une mère est malsde: <<En tout cas. si je suis malade. 
je suis portée ii en donner moins» (0.3:8). Elle est indisposée être affectueuse par~e  
qu'elle doit d'abord s'occuper d'elle-même et de ses propres besoins, cette fois. 
physiques. Ahsi, quand une mère esf indisposée physiquement ou psychologiquement, 
son intention d'affection peut être temporairement brimée. Une mère peut &tre de 
mauvaise humeurT mal dans sa peau. fatiguée ou malade, par exemple. À l'inverse. 
quand une mère se sent bien, l'intention d7aEection est plus facilement réalisable. 

3.3.2.4 Les limites de I'enfmrt. L'intention d'affection d'une mere peut aussi, aès 
souvent, être teintée ou bloquée par les limites de l'enfant lui-même, nous expliquent 
les m h ~ .  Chaque enfant, selon son âge. son sexe, sa personnalit& sa sécurit6 affective 
ou son humem a ses lunites et peut même refuser l'anection de sa mere. Ceci nuit & 

l'intention ou même la bloque par moment en exacerbant le combat intérieur vecu par 
les mères. 

En effet, les enfants n'ont d'abord pas constamment besoin d'section 
parentaleT nous rapportent les meres: dl n'en a pas de besoin quand il revient de 



Pécule. pas 24 sur 24, (2:15). De plus. L peuvent m h e  la r e m  «On ne sait 

jamais. C'est selon leurs besoins du moment [...]» (0.3:8). Les enfants sont 
imprévisibles, ce qui peut rendre la réaüsation de Pmtention très difncile. s'agit de 

respecter Ies enfaots dans leurs Iiinites, malgré me intention d'afktion positive: 

On peut mai aimer un ennmt s i  on ne respecte pas ses IimitPP... Par 
exemple, moï, quand Jér6rne n'&ait pas porté il être réceptif: si je 
l'avais forCe parce que moi je voalais absoiment donner de 
l ' a f f i n  et en recevo a... Je pense que cela n'aurait pas bté une 
bonne chose pour lui Tu sais, je pense que je ne l'aurais pas 
respecté (7:13). 

Comme les adultes' les enfants ont donc leurs limites: <<Ta sais. s'a ont 
besoin, un moment do&. d'être tous seuls ... Moi de me dire: "De l'affection!" puis 
d'en donner ... nom (2:9). 11 n'en reste pas moins que les meres sont brimées dam leur 
intention d'affection lorsque les enfants leur imposent burs limites. E k s  peuvent 
&me se sentir biessées et redouter ce rejet, tel que décrit dans les contingences. Une 
mère déclare: (C'est sûr que je vais moins aIler les toucher ou les embrasser. Je vais 

attendre qu'eux iIs Mennenb (9:8) dans ces moments ou ces périodes-là Une autre 
mère rencherit:  trop c'est comme pas assez: un moment dome. il faut que ni dos- 
(0.3: 1 1). 

Une mere exprime même que selon elle. lorsque son enfant va ii l'école, il n'a 
pas besoin d'affection le soir il la maison parce que son enseignante et ses petits amis 
lui ont apporté toute l'affection dont il avait besoin au cours de la journée. Ses besoins 
seraient alors comb lés... : «[ ...] S'il va, mettons, ii une place comme quand il va B 
l'ecole. Là, il en a quand même de l'affection en masse l'ecole. Il n'en a pas besom 
quand il revien L..» (2: 15). E k  considere que son enfant a atteint sa limite d'section 
ces jours-lil. ou du moins qu'a a deja obtenu son dosage muiimal.. Est4 toujours 
facile d'evaluer les limites de l'enfant? Cette m&re ajoute: 

Je veux dire que quand il va se coucher. il n'en a pas tout le temps 
de besoin de I'afZection [...] AUer se coucher avec lui lui lire une 
histoire: des fois, on peut passer par-dessus. LA, iî un moment dome 
k.. en donner et en donner, ià... Il faut mettre un point ii tout! 
(2: 15). 



S'agit-il bien des limaes de l'enfant ici? Ou & c e k  de de lare? Ii est peut- 
&tre parfois - de faire la distmction entre ses propres h&es et celles de 

l'enfant,.. Le combat, ici, ne se ciémule peut-&re pas, aprb tout, entre Pmtention de la 
mère et les limotes de l'enfant Sans pdtendre pour autant c o m d t ~  les réponses, 1 
n'en reste pas moins qu'il semble y avoir écartèlement dans cette! siniatioa 

Pluskm mères attribuent Ies refus ou les besoins iimiîés d'affection de leurs 
e e t s  B des caractéristiques spécifiques comme Page, Le sexe, la personnalité, la 
&mité affective ou P h m m  de Peafant, Ces facteurs distinguent les enfants, 
expliquent-elles: di fht dire que selon moi, cela depend des edhntss (13: 13). Les 
mères invoquent donc souvent I'âge de i'enfant, par exemple, comme dtant un facteur 
déterminant: «Avec Jacques. il est plus vieux que les autres [...] Jacques a besoin de 

phis d'attention et d'affection que les au- (2:3). Dans cet exemple. la mère 
explique que son enfant le plus âge a un besoin plus prononcé d'affkction et 
d'attention que les plus jeunes. Ainsi les Iimites l'aEection des plus jeunes seraient 
p1w élevées. Une autre mère, au contraire, croit que I'aEection est souhaitée et reçue 
surtout par les tous jeunes enfants. C'est pourquoi e k  mggere qu'il hut qu'ek 
profite du jeune âge d'un de ces enfants pour réaliser son intention d ' e t i o n  auprès 
de lui, avant que ies limites typiques des plus vieux n'apparaissent: «[ ...] Ça ne reste 
pas assez longtemps tu sais [...] J'en pro&> (0.3:3). Ainsi les mères n'ont pas 
toujours ia m&me opinion quant l'effet d'un facteur comme l'âge sur les limites de 

l'enfant, Toujours est4 que Les enfants présentent des limites et des résistances à 

l'affection courante qui viennent l'encontre de l'intention. 

Quelques mères précisent aussi que vers l'âge de trois ans, les enfants vivent 
une sorte d'adolescence dans laquelle ils ne veulent pas d'affection: «La. c'est une 
période de "Pas de collage, pas de becs, pas de caressesn>> (12:3). Une rnere explique 

qu'il s'agit d'indépendance: dacynthe aussi, sauf qu'elle est plus independante un petit 
peu pour l'instant [...] Elle a trois m... n (9:3). Une autre m&re nous résume: &'est 

comme une crise d'adolescence qui vient [à trois ans]. Elle est plus indépendante [...] 
Elle a plus un caracti?re indépendant. C'est elle qui decide quand elle en veut [de 

l'affection] et des fois ça ne l'intéresse pam (13: 17). 



Par ailleurs, le sexe de Pe&t peut 
i'afliection c o m t e  de sa mère, selon certahs 

hiter ia réceptivité de Penfant 
mères: &..] Le fhiî que œ soit M 

garçon ou une file, j'imagme que ça doit jouerw (0.1: 12). Mais encore une fois, il n'y a 
pas & consensus entre les mères savoir quel sexe de l'enfant est associé avec le plus 
de limaes face il Panection. D'une part, certaines xnères croient qa' aune filie peut 
être pius affectueuse [...lm (0.3:s); tandis que d'autres stipulent qu'au contraire, un 
garçon peut P&e: o<Oui parce qu7Aiain, c'est un gars [...]>> (0.3:8). Ii y a aussi la 

théorie des dyades plus affectueuses Iorsqn'eIles sont de sexe opposé:  TU peux avoir 
une filie! qui va plus vers le père et un garçon vers sa mère [...]» (0.3:8). Ou au 
contraire: dacynthe, c'est spéchi pareil parce qu'à quelque part c'est une petite fille. 
La rehtion mère-nILe [est plus proche] que la relation mère-fi. C'est sûr que Gérard, 
mon mari, va &tre plus proche de Steve que moi [...]> (9:3). Mais comme le précise 
une autre mère, la proximité avec chaque enfaot peut changer réguiièrement: <<Tu sais, 
les petites peuvent &re proches de moi et les petits gars proches de leur @re et un 
moment donné: toc, toc. ça retourne de bord [...]» (0.3:8). Ainsi le désir ou le rehis 
des enfants d'&tre proches et leurs limites varient d'une epoque l'autre et parfois 
même, d'on moment B i'autre. C'est pourquoi ces caractéristiques font partie de 
l'interaction courante. Les meres expriment qu'il est difncile pour e W  de prévoir les 

moments OP leur intention d'afkction sera contrée ou accueillie par leurs e&ts. 

L a  personnalité de l'enfant semble également aEecter sa réceptia 
l'intention d'affection de sa m?!re. comme l'indiquent les trois mères suivantes: <<ça 
dépend, je pense, du caractere et des besoins de l'enfant [...]» (0.3:8); «C'est une 
question de caractère aussi> (7:6); «[ ...] Selon le caractère des enfants [...]>, (0.3:8). 
Chaque enfant est bien particulier quant a son desir de se faire cajoler ou de recevoir 
de l'affection, comme dans les trois exemples qui suivent: <<Tu sais, c'est rare que ça 

hi tente. ~affectioa..] [L'autre]. ï i  est tout le contraire [...]» (0.3:3); «[...] Le premier 
[...] petit a petit, l est devenu plus câlin [...] Par contre, le deuxième c'est le colleun 
sa mère [...], (2:7); et <<Ma fïk, des contacts, elie n'en veut pas. Ce n'est pas de cette 
façon-là qu'on va lui montrer eik [qu'on l'W. Mon fils' par contre, c'est bien 
important. Ii est prêt B [recevoir de l'affection] ...] (13: 13). Certains enfants ont une 
personnaIité qui les rendent ouverts l'afkction parentale et d'autres. plutôt fermes. 
comme dans l'exemple suivant: <<Elle aime ça faire ses anaires tranquille et: "Ne me 



dérangez pas" [...] D'aprb moi ça va être son caractère il ek. Steve a besom de phis 
d'attention. Ii veut avoir son monde autour de lui [...] B (1 O:4). 

La sécu&é affective aussi peut &tre d6tefminante dans les limites et les 
besoins d'affection des enfants, Won quelques mères. Encore une fois, les dres ne 
s'entendent pas savoir si les enfants plus s&ms ou moins sécmx ont les p l u  
grands besoins d'afkctioa Toujours e s t 4  qu'elles mentionnent ce facteur comme 
Millent 

Il y en a peut-être qui n'ont pas besoin de ça. l'affection. lis savent 
qu'ils sont aimés. Alors c'est comme: "Non, je le sais que tu 
m'aimes. Lgche-moi, je veux aller jouer. Lâche-moi" Il y en aurait 
d'autres qui ont besoin de se le fane dire parce qu'ils n'ont pas trop 
confiance en eux [...] (13:9). 

Selon cette mère. les enfants plus &cures ont des limites ou une résistaoce 

p h  grandes taCe ik l'affection. Une autre mere confjrrne cette théorie avec l'exemple 
de son premier enfant qui est &cure aftiectivement parce qu'a a été d M ,  

contrairement 2 i  son petit frèx. Pour cette raison, explique-t-elle. le plus vieux n'a pas 
besoiu de beaucoup d'affiection Son petit fkik,  au contraire. veut toujours coller sa 
&R, comme pour se rattrapeE 

Le premier, [...] je pense que pour lui, l'affection de ses parents est 
acquise- Ii n'a pas besoin vraiment d'aller la chercher [...] Tandis que 
le deuxième ... n'était pas vraiment voulu [...] Ce n'&ait pas contre 
lui ça, mais ik quelque part, cela a dû le blesser [. ..] (75). 

Selon une autre m&e par contre, ce sont les enfants plus insécures. et non les 
enfants &mes. qui veulent recevoir moins d'affection. L'enfant insécure ne se sent 
pas aimé et donc repousse toute intention de sa mere de compenser ou d7&tre 
affectueuse. selon elle. De plus, cette insécurité peut changer ou se corriger avec le 
temps ... Certaines mi?= considerent, par ailleurs, qu'a est dif-ile d'6vaiuer les limites 
de leurs enfima qui pourtant ont un impact important sur l'intention d'affection. 

Enfin. l'enfant peut egalement être de mauvaise humeur ou a un certain 
moment ou au cours d'une journée p-re, nous expliquent plusieurs m&res- Avec 
cette dicrposition, i'enfaat peut rejeter du revers l'intention d'affection de sa ni9-e. Une 



mère nous explique que son enfht peut tout simpkment se lever de mauvaise humeur. 
un jour donné, et &tre réticent faoe leur m&e et son affection= c<Des fois, il se Eeve le 
matin et 1 n'est pas de bonne humeur et 1 me di t  "Ça va mai dans ma vie 
aujourd'hui"~ (0.3:12). Ou encore: &es jo& dïffkib' je les sens quand iIs se 
ièvent le matm. Ilr sont panois un peu plus "bougonsn en se levant [...] Des fois, L ne 
veulent rien savoir et ne veulent pas parler [...]B (9:S). À ces moments-Ià, les enfiJnts 
refusent PaffectiOn  tout dépendant de kur humeur [...]» (0.3:8). Quand I'ennuit 
n'est pas bien disposé, des conséquences non seulement sur l'intention, mais aussi sur 
Phumeur de mère peuvent se faire sentir: *Une mauvaise jo&? 8 mon dieu [...] 
C'est si elle se iève de mauvaise humeur le matin C'est l'a&iire la pire pour me rendre 
à mon tour de mauvaise humeur toute la journée [...]>a (3:4). La mauvaise humeur a 
donc un effet boule-de-neige: la iimite de l'enfant peut être communiquée à sa mère. 
En d'autres temes, la mèn perd elle-même l'envie d'être Hectueuse: &'est comme: 
"Calme-toi si tu veux que je te prenne dans mes bras et que je te sene parce que je ne 
te prendrai pas 4 tu n'es pas de b o ~ e  humeur et que tu es mtré ou en colèren. "Vas 
cwer ta colère et après ça tu viendras me voirn>> (1O:IS). Un contexte de bonne 
humeur gén6raie est requis pour que l'intention d'section se réalise: <<Surtout quand 
il fait ses crises, je suis portée il le tasser, "Quand tu seras de bonne humeurI tu 
viendras me voirn» (95) .  

Ainsi, l'enfant peut anssi tout simplement refuser l'affection de sa mère pour 
pIusieurs raisons. C'est une Wte parfois spontanée que i'enfànt impose iî sa m&re et à 

Pintention d'affection de cette demière. L'enfaot peut &tre en colère contre sa m&e, la 
bouder. être pdoccupé ou m&me être intéressé ii ce moment-lli par autre chose. nous 
expliquent les mhs. Dans la plupart de ces cas. une mére n'a pas le choix que de 

reporter ii plus tard son intention d'affection. En d'autres mots, l'affection peut être 
modulée par les besoins et les limites powtuels ou périodiques de l'enfant. Les meres 
ne peuvent pas contrôler ces éléments de l'équation. Comme une mère l'explique: 
«Des fois, 1 n'a pas le goût Des fois, je peux arriver avec un élan vrai aussi puis lui 1 
n'a pas le goût. II n'est pas là...» (6:ll). 

Dans l'ensernbk, les mères ont composer d'abord avec les caract6ristiques 
particuüères de chaque enfant et ensuite. avec Le fait que certaines caractéristiques 
changent avec le temps, par exemple avec l'âge de l'enfant. De plus, chaque enfant 



peut etre mdisposé il recevoir de l'afkction & un moment ou B un autre pour uoe 
mnuihi& de misons. Tops ces éEments représentent des limites ou des obstacIes a 
I'htention d'affection des mères qui sont toujours confiontees ii des situations 
nouveaeS. Les mères se disent parfois nustrées dans kur intention d'affection, inmiees 
ou bloquées par lem enfimu, et quand même prises intérieurement dans leur bataik à 

etre affectueuses mai@ toutes les limaes. C'est le combat mtérieur. Lorsqu'une mère 
a toutes les intentions et le désir d'être affectueuse, mais que l'enfant refuse son 
M o n :  que faire? Des choix se posent constamment au sein de I'htention: y a 
une] dnaW entre &tre aftiectueuse et en même temps laisser de l'espace Pedbnt: la 

ligne de démarcation n'est pas toujours evidente [...]» (6:15). Les mères ont à tenir 
compte des Iimaes de i'enfant, en plus de tontes les autres considt?rations associees à 

leurs propres idéal, contingences, intention et limites... C'est une bataille hterminable 
exacerbée par les limites ou le refiis de l'enfant qui varient avec son âge, son sexe. sa 
persondité, sa sécurité affective et son humeur, 

3.3.2.5 Le besoin de discipliner Z ' e n f ~  L'intention d'affection du moment peut 
egaiement être brimée par un besoin ponctuel de discipliner les enfhts, nous 
expliquent les mères. En d'autres mots, il est parfois necessaire pour elles de disputer 
lem enfants ou d'être autontaires ii leur Egard, même si l'intention initiale était de leur 
faire des caresses, par exemple. C'est ainsi que le besoin de discipliner i'enfant 
surexcité, bruyant, désobéissant ou espiègle représente une limae ou nn obstacle il 
l'intention d'affection, 

Un enfant qui a manqué de discipline doit se faire disputer, plutôt que cajoler. 
nous expiÏquent bel et bien pïusieurs rn&res. Et ce, malgré toute intention d'atrection 
du moment. Après tout, ajoutent queiques mhs, l'enfant tient sa part de 

responsabilité dans la réalisation de l'intention d'afEection. À titre d'exemple, une d r e  
nous d m  ce qui arrive lorsque ses e d a m  ne sont pas assez calmes pour qu'a y ait 
echange d'affection: elle doit alors se Qcher et les discipliner. Cette surexcitation des 

enfants empêche la réalisation de l'intention d'affection et deçoit la m è ~ .  Elle exprime 
son mécontentement et sa frusaation causés par le besoin de discipIiner ses enfants: 
elle se bat intérieurement pour erre aEectueuse, mais se trouve devant des enfants qui 
manquent ii l'appel au calme. Le combat se livre-t-il egaiement contre les enfants? 



Mais comment tenir compte de cette et & k r ,  malgré tout, l'ensemble de son 
intention? 

Des fois, je me sens h t r é e  parce que j'aherais ça leur donner 
davantage d'e t ion ,  comme des cairns par exemple. Mais ils ne 
sont pas toujonrs calmes [...] Ii n'es pas toujours [possible de le 
faire]. Des fois, j'aimerais ça les retrouver le soir mais des fois, ça ne 
marche pas. Ils n'&nt pas ik se calmer, iis sunt très Des 
fois, je me faÊhe et je me dis: "C'est dommage. parce que j'aimerais 
ça que! ce soit un bon momentw. Mais alors ils crient, ils sT6nervent, 
ils courent partout et ils se font mal. LA, œ n'est pas tellement 
agréable (77). 

Le besoin de discipliner ies enfIints nuit donc la réalisation de l'intention 
d'affection. Une autre mère souligne néanmoias que par moments. il est important de 
discipiber les enfants désobéissants et qu'en c o ~ u e n c e ,  l'intention d'affection doit 
&tre report&: «[L'afEection, c'est bien,] sauf qu'à quelque part, il hut qu'il y ait une 
limite aussi ï î  faut qu'il y ait des corrections s'a y a de la discipline il f h i m  (10:ll). 
Une autre mère décrit un exemple sembhbk: C'est sûr que si l'enfant va faire un 
mauvais coup ... tu vas hi parierT mais tu n'iras pas le minoucher. Tu ne lui diras pas 
que c'est beau pareii, ta.. ta.. ta... ï i  y a des moments pour Paffection et des moments 
pour fkire comprendre, aussi> (390). 

Mais lorsque le besoin de discipiiner s'&end sur des journées complètes parce 
que les enf'ts sont trop bruyants ou d&obéissants. les meres peuvent perdre patience 
et même temporairement, mettre au rancart kur intention d'affection..: 

mne bonne journée,] c'est une juurnée pendant laquelle je n'aurai 
pas trop aier après eux Ce sont des enfants et c'est sûr qu'ils 
bougent beaucoup. et surtout le plus vieux... ïi faü beaucoup de 
bruit. Il fait tout ie temps du bruit, tout le temps. Ça me derange 
[...], surtout dans notre nouveau petit logement. Ça me derange [...] 
Et puis, il s'en fiche. Je peux lui dire 10 fois, 15 fois, 20 fo is... Il y a 
des jours où il est plus di- et où vraiment il n'écoute rien et où il 
veut tout decider pour tout le monde. comme un vrai petit boss 
(7:4). 

Une situation semblable est vécue par une autre m&re dont les eafmts sont 
espSgies et sèment la pagaille, alors qu'elle tente de travailler. La mère souligne qu'il 
est ÏnYraiSernbiabIe qu'une intention dTaf3ection soit ré- dans ces circonstances: 



[...] Ils vont essayer de tout faire. ils vont tous faire les coups 
pen.uh]es,.. Le bebe va prendre de I'eao. va la renverser B terre. 
Jacques, c'est d'essayer & les nrire vider le garde-manger. d'aller 
jouer daos le nigidaire et de grimper partout La. c'est l'enfér. Ils 
vont aller dans la chambre de bain, vider tout œ qu'ils peuvent le 
papier de toilette. jouer daos la toilette dans Peau.. C'est réellement 
dur (2:4). 

Ces purs-îà, il est bien difncile pour les mères d'être affectueuses ii regard de 

leurs enfânts EIIes dépensent toute kur 6nergie à tenter de discipliner leurs enouits et 
se trouvent trb Io& de réaiiser leur intention d'afEiion. Pourtant, disent-eWT ii est 

agr&ibk et important de réussir a être afEectueuses par moments. plut& que de 

toujours avoir a fâire la discipline: 

Ça donne me force il ï'adulte [de donner de I'afTection]. En tout cas, 
dans mon cas moi, ça me donne une force, me importance. une 
capacité de r6ie de mere. Il me semble qu'l faut qu'ils voient 
en€ants] que leur mère peut être bonne, tout comme elle peut être 
sévere. Tu n'as pas juste le gant de fer. tu as aussi le gant de velours. 
Ça va ensemble (10:12). 

Ainsi, les &ES se disent souvent aux prises avec un besoin de discipliner 
leurs enfants surexcités. bruyants, désobéissants ou espiègles, ce qui les empêche de 
mettre en œuvre leur intention d'afkction. Le besoin de discipliner est donc une autre 
limite l'intention, 

3.3.2.6 La relùtion parent-enfmt tendue. Les tensions, les disputes et les 

accrochages momentanés au sein d'une relation parentenfant peuvent 6gaEement 
causer embûche ik P intention dtaBectioa Une relation temporairement brouiIlée entre 
mère et enfant n'invite pas necessairement il I'affection. 

En effet, la qualit6 actuek de la relation mere-enoint a son rôle Zi jouer dans 

la réalisation de l'intention d9a.fTection, selon les meres. Un froid depuis quelque temps 
dans la relation ne favorise pas chez les mères une tendance A être particulièrement 
afktueuses envers leurs enhts- Par exemple, une m&re nous explique les demières 
tensions entre sa nIle et elle: <C'est un peu difncile ces temps4 [...] C'est parce que 
des fois, ï i  se passe des choses et bon, comment on fsit pour réagir Zi ça [...IN (13:3). 



L'intention d'affection est diftide à nW&er lorsque la reIation parent-enfant 
est temporairement b r o m  ou sans harmonie. Quelques mères nous expliquent que 
les relations peuvent demeurer tendues queiques jours lorsqu'il y a dispute ou 
âccîochage. Il ne snfnr pas toujours d'une nuit de sommeil pour s'en remettre: r [...] 

Si cela a eté difocile la veille. j'ai moins le goDt d'&e proche- Alors ce moment là, je 
Ie laisse faire ses choses. Je tente d'mstaller comme une espèce de ... : "Tu a s  ton 
espace et j'ai mon  espace"^ (6:8). Cette mère déait la période difficile qu'ek vit avec 
son fils depuis quelque temps: 

le suis dans une période plut& dBïcile ces temps4 [...] Je veux de 
l'espace et dans ma @on maladroite de l'exprimer jusqu'a 
maintenant, p h  1 sent que j'en veux, plus il s'accroche. C'est y: il 
va s'accrocher et plus il s'accroche. plus je veux qu'il me donne de 
Pespace [...] Là, on embarque dans les affaim pas a@abIes [...] 
C'est comme dans un nœud depuis quelque temps [...] (6:8). 

Encore une fois, l'intention d'affection est dïfE& à réaliser dans ces 
circonstances il y a même des moments où les mères souhaitent que leurs enfants ne 
soient plus ià avec elles à cause des tensions au sein de la relation: a[ ... Il y a] des 
moments où je ne sois pas necessairement dans l'acceptation: que [mon fils] soit là, 

qu'il soit dans ma vie... Des fois, il me derange. Oui, souvent il me  dérange[...]^ 

(6: 12). Les mères sont alors loin de leur intention dTafTection. 

En somme, les tensions. les disputes ou les accrochages au sein d'une relation 
parent-enfaat ne peuvent que nuire il l'intention d'affection. 

3.3.2.7 La dyade impornutée. Enfin, piusieurs rntires nous expliquent que l'échange 
a£kctueux entre elles et chacun de leurs e a t s  peut souvent être d&ange ou 
interrompu. La jalousie. la compétition et le chamaillage htemeis. de même que la 
présence des autres sont des exemples d'entraves l'intention d'section des mères. 

Plusieurs mères mentionnent, en effet, qu'un ou l'autre de leurs e m t s  est 

souvent jaloux ou blessé du f ~ t  qu'elles portent attention leurs Mres ou leurs 
sœurs. L'eofant peut &tre possessif de sa mère, jatoux de son e r e  ou de sa mur ou 
même se sentir rejeté. D'autre part, les enfants peuvent &tre en compétition les uns 
avec les autres pour l'afkction de maman. ou simplement souhaiter R?re pour Le 



divertissement que cela crée. Une &re démit: dequel qui va bécoter le plus? Leque1 
qui va embarquer plus sur maman ou sur papa?» (0.3:8); Une vraie compétition se 
déclare et se termine souvent en chicane. Tout ceci se déroule au détriment de 

l'intention d'anecton. Une autre mère explique que ses enfants tiennent presque un 
score des activités que leur mère entreprend avec P m  et avec l'autre. En d'autres 
mots, ies enfitnts veuient avoir autant d'attention et d'affection de Eeur mère les uns 
que les autres. C'est pourquoi leur mère dit prendre le temps de faire remarquer 
chacun ce qu'elle fait i&vïdueiiernent avec hii ou avec elle: 

Tu sais, comme la semine passée, on a eu la journée de la piscine, 
ici avec i'ecok. Je disais iî ma fi&: "Christine, tu vois on a une 
activité ensemble avec les amis de Pécole, toi et moim. Parce que là, 
pour hi f&e comprendre que S t é p b ,  son Mre. il n'est pas k.. 
"Ii aurait pu venir, mais je Pai fait gardern pour justement vMe une 
activhe toute seule avec elle. La je lui dis: "On est toutes les deux 
seules à jouer ensemble. OK: tes amis sont Irl. Mais Stéphane n'est 
pas ici". Et puis je ia préviens que si, un moment dome. une 
occasion arrive, "O& toi ni ne peux pas venir ..." qu'a hudra qu'elle 
i'accepte aussi (1:6). 

Les enfants profitent du temps qu'ils ont avec leur mère, comme le décrit la 

mEre suivante: «C'est comme s'il avait le feu vert parce que sa sœur n'est pas ià... 
Quand il se retrouve tout seub (0.35). Maman serait une "derden rare que ies esenfants 

se disputent.. et son affection aussi (Sauf quand les limites de l'enfant swienaent, 
&idemment). 

Par ailleurs. le chamainage fhternel peut, lui aussi, nuire B i'intention 
d'&ection. Les disputes entre les enfants ne sont pas propices l'affection parentale. 
Par exemple, une m&e decrit une situation au sein de la h Û i e  qui ne I'incite vraiment 

pas &tre affectueuse: FU1 y a des fois que les enfants ne s'accordent réellement pas 
dans la maison et que c'est juste du chamaülage [...] Ils vont se battre [...]>& (2:4). Le 
chamaillage derange cette mere qui avait peut-être l'intention d'être affectueuse. Cette 
limite ressemble cek du besoin de discipliner L'enfant. En effet, l'enfant qui fhppe 
toujours son Mre ne fi& que nuire ii toute intention d'section: di est tout le temps 
en train de taper son Mre» (7:4). 



Dans une autre instance, une 
le matin en se disputant C'est dors 

m k  décrit que ses enfants 
un très mauvais départ de 

Pmtention d'affection: d i  je me faiî réveilber par eux ou pire, par 

ia réveiRent pdois 
journée. nuisible ii 
de la chicane entre 

eux [.-.] Je suis "niaen pour la @-...B (15). V o P  des éléments qui peuvent 
emp&cherT reporter B plus tard ou même &entueDement detruire l'intention d'affection 
des mères en interaction courante avec leurs enfants, nous rapportentelles: 

"Mais ià, écoutez donc! Amusez-vous; faires de quoi Jouez, jouez 
ensemble. jouez chacun de votre bord, s'a le but. Mais accordez- 
vous!" Quand ils ne sont pas capables de se sentir et puis tout ça là, 
on dwit que la j o e  c'est: je "pogne" les nerfs tout de suite, je 
me fâche et je suis portée & crier après eux autres (1:5). 

Comment être affectueuses dans ces circonstances? C'est la combat intérieur, 
la luîîe enm i'intention et les limites présentées. Ainsi le derangement par la naeie 
jalouse. compétitive ou chamaiIleuse représente une autre Iimite ou embûche ii 
l'intention d'affection au quotidien. 

Enh,  la présence des autres nuit parfois l'intention d'affection des mères. 
Certaines d'entre eUes decrivent l'afktion parentale comme etant un rapport 
individuel et intime. Amsi le fait qu'il y ait d'autres gens autour. outre les nères et les 

scieurs, est une formule nuisible l'intention d'affection. Ces mères expriment qu'a est 
plus facile pour elles d'être anectueuses lorsque seul l'enfant vers qui l'intention est 
dirigée est présent. Une m&e explique: <C'est different la relation quand on est seule 
avec un enfant [...]» (0.1:9). Du moment que quelqu'un d'autre se trouve proche, 
cette intimité est brisée ou rompue. Donc, a[ ...] Comparativement quand on est trois 
ou même quatre, quand le père est Eb (O. 1: 19)' ce n'est pas la même chose. 

Ainsi l'occasion d'être seule avec son enfant est des plus propices & la 
réalisation de l'intention d'afktion, nous expliquent les dres. Comme l'une d'entre 
eIles le décrit: ce moment-ls, j'btais toute seule avec elle et c'btait super le furm 
(0.1:9). Autrement, la présence des autres peut agir comme limite l'intention 
d'affection. Brei, lorsque la fratrie se jalouse ou fait compétition, qu7eIle se chamaille 
ou m&me que d'autres gens sont présents, l'intention d'af5ection devient plus 
difEicilernent réalisable. 



En somme. nous avons rapporté une multihide de limites il l'intention 
d'affectioa Parfois il s'agit de limües associées & la miire' comrne sa capacité 
maximale, son inanque de temps ou son mdisposition personnelle qui Sempêchent de 

dalisx son intention d'affection. D'autres fois. 1 s'agit d'emb0ches asso&es ii 

l'edimt, comme les limaes de ce dernier et le besoin de le disciphr. Par aiaeurs, 1 
peut s'agir de la relation parent-enfaat qui est tendue et qui mhibe l'intention 
d'affection. Et enfin, la dyade peut &tre importun& par la présence de la f3atrk et 
d'autres personnes, Ces rnèw peuventelles pallier toutes ces limites' ou du moins en 
tenir compte dans la fornulaton de km intention? 

3.3.3 L'épilogue du &uxième niveau de combm 

Le combat intérieur vécu par les dres  en k n  avec l'affection parentaIe dans 

Sacrion et au quotidien se caractérise d'abord par un écart moins grand entre 
i'intention et les limites que celui entre l'ideal et les contingences au plan précédent 
En effet, i'ecart entre les pôles de l'idéal et des contingences etait beaucoup plus 
imposant que celui entre l'intention et les limites. Ceci provient en partie du faa que 
l'intention d'affection est plus réaliste que ne l'&ait l'idéal d'affection. L'intention est 
vraisemblablement teintée du combat précédent v6cu par les mères au plan 
philosophique et contexhieL Au quotidien, celles-ci semblent se résigner, en quelque 
sorte. à viser des objectifs plus modestes de l'ordre d'une intention plutôt que d'un 
ideal et ce, ii i'issue de la codkontation vécue entre leur idéal et lem conringences. 
C'est comme si l'idéal passait par l'&au des contingences et ressortait sous la forme 
d'une intention moias idéaliste ... C'est dans cet esprit que I'idéaI et les contingences 
peuvent même être vus comme antérieurs l'intention, meme 4 l'expérience des mères 
n'est vraisemblablement pas aussi précisément scindee, organisée, ni séquentielle. Les 
hites' pour leur part, paraissent moins dramatiques et moins profondt?ment 
e macides que les contingences. Après tout, elles sont essentiekment ponctuelles et 
immédiates. plutôt que liées a des réa&& diffit5les d'enf'ce ou de vie d'adulte, 

comme f etaient les contingences. C'est ainsi que i'&art est moins grand, du fair que 
l'intention et les limites ne sont pas & des extrêmes. 

Malgré cet &art moins important au dewUeme plan, il n'en reste pas moins 
que le combat qui en résulte demeure intense. Déjà au premier plan, les m&es vivaient 



un cornboit intérieur & cause des contingences qui les emwhaient de rencontrer lear 
idéal d'affection parentale. Mais maintenant qu'eks s'&aient des objectirs plus 
madestes et réalistes sous le chapeau de l'intention d'affection, elles sont d'autant plus 
finistrées du fait qu'une multitude de limites viemnt encore leur causer embOche dans 
l'interaction c o m t e  avec Ieurs enfants. Une mtention plus réaliste visée par les mères 
au quotidien et dans l'action, et pourtant, des limües et des obstacles qui susdent ii 
nouveau un combat mtérieur chez elles Les mères' troublées de ne toujours pas 
rencontrer leurs objeaifk, semblent vivre un combat intérieur interminable. seulement 

marqué de trêves et de victoires occasionnelles lorsqu'elks réussissent à être 
affecnieuses..* 

Les deux niveaux de combat intérieur sont d'autant plus caractérisés par un 
manque relatif de contrôle des m&es sur les obstacles rencontrés. En d'autres termes. 
qu'il s'agisse des contingences en lien avec les réalités d'enfance ou d'adulte. ou même 
des Iimites liées aux mères, aux enfants ou attribuables aux circonstances, ies mères ne 
semblent pas en mesure de les gerer et de les dépasser. C'est pourquoi, d'aùleurs, 1 
s'agit d'un combat perpétuei, parce que les meres ne sont pas outiIlées pour sumonter 
ces obstacles et qu'elles ne réussissent pas etablir des objectifs qui tiennent compte 
de leurs obstacles. L'idéal demeure &ve, comme les contingences, ardues; l'intention 
est sobre, mais les Mes présentes ou inattendues. 

4. LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DE RECHERCHE 

Nous rappelons que cinq questions de recherche ont dirige notre quête de 

comp&nsion de l'expérience des nières en lien avec l'affection parentale. Une 
première question g6nérak portait sur l'expérience des meres en lien avec I'aEection 
parentale. Cette question &ait s u M e  de quatre sousquestions dans lesquelles nous 
avons demande aux mères: de decrire l'affection parentale. de nous parler de son 
importance (on non) dans le d6veloppement de l'enfant, de nous rapporter des 
exemples d'aEection parentaie auprès de k m  enfants et de nous décrire les facteurs 
d'influence ou les antécédents B I'aEection parentale. 



La première question de recherche se lissa: Quelle est l'expérience de mères 
de milieu SOCiO-eConomiqnement mie quant l'afnxtion parentale apportée & lems 
enflints? En répolise ii cette question., nous explicitons que i'expérie~xe des d r e s  se 
traduit par un combat m e u r  compiexe, subtil et profond À un premier niveau 

philosophique et contextuel, les dm vivent un CO& d'opposition entre un idéal 
d ' M o n  parentale et des contingences associes il leur toile de fond E k s  vivent un 
&arti!lement entre des objectifs rêvés et un ensemble d'obstacles. A un deuxième 
niveau, dans l'action et au quotidien, les mères réveknt une batSrine, entre une intention 
d'affection et des iimitP-c asodes à l'interaction courante. Chacun des niveaux se 
camdrht, respectivement, par I'antériorite et par l'immédiateté. 

En considérant les quatre éléments du combat avec un certain recul, nous 
constatons que les contingences représentent de loin la composante la plus intense de 

l'expérience des rn8res. Cette composante reste la souflimce et les tensions chez les 

mères face à Ieur enfance dinicile. face B leurs blesmres profondes et face 2k leur lutte 
contre leurs circonstances de vie. L'idéal suit de relativement près les contingences 
dans son caractère pr6dorninant de l'expérience des &m. Des désirs. des souhaits, 

des hypothèses et &me des h t a s m e s  caractérisent Pidéal inatteignable. Ce sont 
ensuite les limites qui marquent le combat intérieur des &res: nombreuses9 imprévues, 
parfois externes aux mères et incontrôlables. Enfin i'intention, qui traduit en quelque 
sorte la résignation face aux contingences et peut-être même le besoin d'échappatoire, 
rep-nte rament le moins soulign6, voire le plus escamoté et clandestin, de 

L'expérience. 

Après cette question gén6rale en k n  avec l'expérience des meres. une 
premlère sousquestion de recherche se posait comme suit: Qu'est-ce que l'affection 
parentale apportée aux enfants selon des meres de milieu socio-économiquement 
faible? Nous voulions en queQue sorte connaîî la definition et la description de 
I'afTection parentale selon ces meres. Ii en ressort, d'abord, qu'eks idéahent le 

concept de l'affection parentale. Iï s'agit, pour e b ,  de toucher chaleureux envers 
i ' e a t ,  d'amour envers lui, d'attention et de temps qui lui sont comux&, de q u é s  
d'implication et d'authenticité complètes qui l'entourent, de même que d'un sentiment 
d'amour acnialise son egard. L'affection parfate, c'est également une mere qui a 



vécu un mo&k parental posita, qui est conmissante' mtrospective et responsabie, et 
donc qui entretient uoe relation parent-cet affectueuse et dont l'enfant est combIé. 

Mais en opposition il l'affection parnllte. existe l'affiîon simple. Ii s'agit 
d'un entre une affection idéalis& et une afkction préwe au quotidien Des 
contingences et une dose de réalisme viennwt modifier la d6finition de Paffection. 
L'anection simple comprend les rituels quotidiens' les petites attentions. Ees aaMtes 

- .  
avec les enfants et une dose mmmink d'affection apportée tous les purs Une m h  
qui dalise sont mtention soutient son enfant en moment de crise, le respecte, rencontre 
ses besoins essentieh et evite de l'abuser physiquement et de le négliger. 

Les mères ont donc deux dbfinirions de l'affection parenfale: une en k n  avec 
leur idéal philosophique et Pautre en Lien avec leur intention dans la vie courante. Le 
contraste entre les deux d6nnitions est remarquabk. Dam l'mtention, les &res 
semblent se résigner B des objectifs presque minimawt d'affection, ii abdiquer devant 
les contingences et le combat. Mais ironiquement, meme l'intention est dïflkik lk 
réaliser, malgré son caractère beaucoup plus sobre et réahte. lk cause des diffdrents 
obstach qui se présentent sous forme de limites-.. 

En g~néml, nous constatons que les d&kitions et les descxiptions obtenues 
des mères sont beaucoup plus élaborées que c e k  que nous avions pu repérer. En 
effet, des auteurs comme Acker et aL (1973). Rohner (1986) et Tracy et Ainsworth 

(1981) (rapportés au Tableau 4) ont décrit l'affection parentale par un ensemble 
restreint de gestes et d'actes posés I'bgard des enfants: baisers, caresses, &reintes, 

compliments ... D'autres, comme Roberts et Bengston (1993) et Stocker (1993). ont 
fomuié leur d6fhition de I'afféction parentale autour d76motions et d'attitudes. Par 
contraste, les mères nous ont présente un echantillon beaucoup plus vaste de pratiques 
et d'attitudes affectueuses. En effet, ks exemples d'affection decrits par l'ensemble 
des mères sont très nombreux: c'est pourquoi nous les présentons au Tableau 11. Pour 
en fkiliter la lecture, nous avons regroupé les exemples sous trois rubriques 
principales, soit: "I'affection physiquen, "l'afkction verbaie" et " I ' ~ t i o n  
comportementale et artinidhale". Les rubriques sont en outre divisées en trois sous- 
catégories: "l'affection physique", qui peut se manifester par les mains, le corps, le 
visage et les activités., n ~ ~ e c t i o a  verbalen, qui peut se manifester par les g e n t i k s a  



Tabïeau 11 
Les exemples d'afEection parentale relevés 

1. "AFFECTION PHYSIQUE" 

2. "AFFECTION VERBALE" 

Gentileses: dite des mots doux, chuchotet des secrets, dire des et des "bye-byen chaleraens 
QDaa des peiits nams, dire "je t'aimew. -ter des chanson$ parler chucement, lire des histoires 
Vdorisations: encourager, enseigner, féliciter 
Communications: enpHqua. riscontez sa jmk s'eaquérir, répundre atm questions, posa des 
qaesticms, dire "oui" souvent, utilisa un vocabnlaife simple, parla au "je" 

I Attitude: être authentique Cae acteatimné, &e impliqut. êfre @en& h e  aimant, the amplice. 
respeaz (personne, espace a Limites)' etab1ù la confiance. être aamtii, redevenir enEmt, se meme a 
sa hantera, Eae accessible, Crrr a i v a t  
c0m~rtements: prendre le temps, ne pas bousculer' attendre, inculquer des valeurs par l'excmpk 
donner des privilèges, se amtrôIer, équikï'brer les choix et les consignes !%ire des SaQifiices, ne pas 
iahex pleurer, rendre impor<imt, donna une place, écouter, comprene dire la vérité, ne pas 
mentir, adressa la parole avec respect, soigna la &çm & disputerT ne pas toujours fiaire garda. 
partiaper, encadrer 
sthuhtioas: éduquer, faire écouter des asettes et des vidéos, aider s'épanouirT enamrager il la 



les valorisations et les communications; et "Paffection comportementale et 
attittxninafP_". qui peut se manifester par les soim. les attitudes, les comportements et 
les stimulations. Nous signaions que cette catégorisation r e t e  en partie la 

catégorisation des mères et en partie. la nôtre. et qu'elle n'est pas néces&ement 
parfaae ni exclusive. Les mères nous ont egalement fait part des attributs. des 
sentiments et des qnalités & i'affection parentale, comme des circonstances et des 
conditions d'existence i'entourant, Notons qu'aucun auteur recensé n ' o W  des 

descriptions aussi détainées et complètes. 

Par rentremise de notre deuxième sous-~uestion de recherche, nous 
cherchions B savoir: QueRe est la place de l'affection parentale dans le developpement 
des enfants selon des mères de milieu socio-économiquement faible? Les mkes nous 
ont exprimé que Pafktion parentale est essentieiie et même vitale dans b 
développement des enfants. L'aff'ection reçue des parents assure en partie la &cuité 

affective, Pestmie de soi et la sane psychologique de I'enfant, Les conséquences 
possibles a un maque d'dfection sont nombreuses selon les mères: un enfant peut 
dhlopper des troubles de comportement. etre renferme et boulever&. avoir des 
lacunes affectives et ne pas aller loin dans la vie. De plus, quelques mères considerent 
que plusieurs troubles de la sociét6 peuvent être asso&s au manque d'affection reçue 

* .  * a l'enfance: deviance sexuelle, agressivité. viol inceste, drogue, cnminaide. etc. 
Barber et Thomas (1986), Duclos et Laporte (1992). Gegas et Seff (1990) et 
LaFrenih et Sroufe (1985) etaient de ceux qui ont exprime I'imprtance de 
l'affection parentale dans le developpement psychologique et social de I'enfht. 
Ceaaines mères ont même parlé de l'allaitement et de I'importance des prem2res 
heures de contact entre mere et nourrisson pour la relation d'attachement et la qualité 
de i'affiection. comme ont pu le faire Bowlby (1969). KemeII et Klaus (1979) et Tracy 
et Ainsworth (1981). par exemple. 

Par la même occasion, les meres nous ont reWte l'importance de l'affection 
non seulement B l'endroit des enfants, mais aussi B Ieur propre endroit.. EIles ont pal6 
de réciprocité et d'échange nécessaires au sein d'une reIation parent-e&t, comme 
l'avait hiit Pehrson (1990). par exemple. Mais elks ont aussi révélé i'importance de 
l'affection pour les aider eIles-memes combler leurs besoins af5ectif3 prononcés, 
thème que nous n'avions couvert que très superfïciekment B I'aide des écrits de 



Vacola (1988). En effet, pIusieurs mQes nous ont rapporté qu'elles recherchent 
L'affection de lem enh t s  pour guérir leurs blessures profon des... 

Notre troisième sous-question de recherche se lisait comme suit Quelles sont 
?es expériences, praiiques ou attitudes d'affection parentale rapportees par des mères 
de dieu  socio-économiquement -le l'i5gard de leurs enfants? Les mères nous ont 
rapporté phisieurs expériences, pratiques et attitudes af€îectueuses qu'elles disent vivre, 
réaliser ou avoir en k n  avec leurs enfants. Elles ont beaucoup parlé de leurs enfants 
malades ou bIesses qu'elles soignent, comme de lem enfants en detresse qu 'ek  
réconfortent. Les attentions routinières et les activités pratiquées avec les enfants 
Eaisaient egalement partie des exemples rapportés. De plus. plusieurs mères ont 
exprimé la joie et les moments heureux qu'elles eprouvent une fois l'intention 
d'affection réalis&. Elles se sentent alors valorisés, d~cuipabïb%s et réconfo rth... 

ï ï  n'en reste pas moins que les mères nous ont 6galernent fait part des 
pratiques et attitudes moins affectueuses qu'eiies observent dans leur propre 
entourage. C'est don  qu'elles nous ont r&& que lorsqu'elles se consid&enî, eks  se 
désolent et lorsqu'elles se comparent, elles se consolent.. comme le suggere un vieux 
dicton dont l'origine nous échappe. En d'autres mots, lorsque les m&res se comparent 
aux autres parents de leur milieu, e k  estiment qu'elles sont très affectueuses envers 
leurs enfants. Toutefois, lorsqu'elles s'observent ou s'auto4valiient a partir de Ieur 
ideai ou de leur intention, ies mères ne sont pas toujours satisfaites de leur 
performance. Ainsi, au-deià du bonheur qu'elles peuvent ressentir. les m?!res se disent 
frustrées par de nombreux obstacles qu'elles rencontrent en lien avec leur passé et leur 
présent, et même en lien avec burs enfaats. Eiles se disent eggalerneat t i r a i k s  entre ce 
qu'elles devraient faire et ce qu'elles peuvent faire. Il n'est pas toujours facile d'être 

affectueuses... C'est en enet un combat int6rieur perpétuel qui caract6rise l'expérience 
des mères: concept que nous n'avions pas ou très peu croisé dans la litt6rature 
parcourue. À titre d'exemple. Main (1990) avait rapporte un certain tiraillement chez 
des mères abusées dans leur enfance qui tehisaient typiquement l'echange affectueux 
avec leurs enfants. Nous n'avions toutefois pas t?te exposée à la complexité et la 
profondeur du double combat. 



Enfia la dernière sousquestion de recherche posée &ait: Quels sont les 
antWdentb les Eacteurs d'mfluence ou les conditions que des mères peuvent mettre 
de l'avant pour expliquer leurs propres ex@riences, pratiques ou attitudes par rapport 
a i'affiixtion parentale? Les m h s  nous ont m o n t  pari6 du mo&k de leurs propres 
parents comme pouvant ïnûueecer k m  attitudes et pratiques affectueuses. En fah la 
majorité des naères ont invoqué la tmsmishn g~nérationnek pour expliquer 
PafKection parentale. EIles ont toutefois egalement discuté de leur disposition 
persomiek qui varie et qui peut hfiuencer km capacité à &tre affectueuses. comme 
leurs conditions de vie matérielles aussi Enn9 e k  ont mention& les c i t r a c m u e s  

des enfants pour expQuer des refiis ou des besoins moindres d'affkction de ces 
derniers: âge, sexe, persornialite. &curie affective et humeur en sont des exemples. En 
somme, les mères disent devoir se battre contre plusieurs fkteurs d'kûuence ou 
obstacles pour être affectueuses. EIles doivent sumonter un modele parental dgatif, 
passer par-dessus des biessures d'enfance et d'adulte. trouver le temps et la disposition 
aécesSaires pour étre affectueuses et &me convaincre burs entuts de bien vouloir la 
recevoir. Ces éléments d'ordres affect$, psychologique. relationnel et circonstanciel 
sont non seulement Es à kt toile de fond des meres, mais aussi B leur téalité 

quotidienne. 

En somme, les meres nous ont é c W  sur l'ensemble des fkctem qui ont un 
impact sur l'affection parentale, un peu comme Belsky (1984), Bouchard (1981) ou 
Bronfenbrenner (1986) ont pu le faire ii d'autres egards a partir de leurs mod&s 
écologiques. Nous nous rappellerons, par exemple, que Belsky (1984) décrit trois 
domaines d'influence principaux sur le comportement parental: les ressources 
psycholo&ues du parent, les caractéristiques de l'enfant et les sources contemeUes 
de stress et de soutien (tel que représenté à la Figure 4). Le compte rendu des propos 
explicatifs des mères ne ressemble-t-il pas ce modèle? En effet, les mères parlent de 
ressources psychologiques ou afTectives qu'elles ont ou n'ont pas, de caractéristiques 
de leurs enfants dont eIles doivent tenir compte et d'un ensemble de circonstances de 

vie qui les aBectent dans leur apport d9afTection 

Enfin, plusieurs des facteurs d9in0uenœ et des antécedents specifisue~ 
mention& par les mères ressemblent à ceux énoncés par des auteurs comme AnisfeId 
et d (1990). Bel- et IsabeIla (1988). Gareau et Bouchard (1990). Petterson et 



Rollins (1987)' Robner (1986). Rutter (1995) et S~ssman et Steinmetz (1987) 
(rapportés au Tableau 6). Il s'agit de l'enfamz du parent, du contexte de vie. de Page 
de Se- de son sexe, de sa personnalité, du nombre d'enfimts et de la relation 
parent-eafant. À la diff'rentz de ces auteurs, par contre. )es mères ne discutent pas 
pour autant, ou peu, des Muences plus disrales du modeie écologique pour expliquer 
leur comportement parena comme les poliîiques socio-économiques, la culture et 
l'origine ethnique ou la religiosité. En cela, elles se rapprochent de la &on des parents 
de P6nide de Masse (1991) de concevoir le rôle parental 

5. LA DISCUSSION 

Le récit de i'expérience des mères en lien avec l'affection parentale. de même 
que les réponses aux questions de recherche, amènent plusieurs éléments de 
discussion Trois th&mes principaux sont abordés, soit: l'idéal idthlisé. le parent t o d  
vers soi et le combat profond. Par la suite, nous présentons des suggestions de 
recherches funires qui emergent de notre réflexion 

Nous pounions d'abord nous demander. à t'issue de nos d&ouvertes: 
pourquoi le combat intdrkur des mères est4 double, c'est-&-dire, vécu a deux 
niveaux? Pourquoi ne s'agit4 pas seulement d'un combat entre i5déa.i et les 
contingences, par exemple? Dekovic et Gerris (1992) nous &lairent un peu B ce sujet, 
en parlant des relations parents-enfants. Ils expliquent que les parents emmagasinent 
d'abord une foule de coxuxiiwmces et d'informations sur leurs enfants, de façon 
relativement structurée. II s'agit d'une première etape de réhion. Ensuite, les parents 
appwuent ces informations il une situation courante donnée et les mettent en 
perspective. Il s'agit alors d'une deuxième ttape de préparation I'interaction 
courante. Les parents agissent par après d'une fqon ou d'une autre avec leurs enfants 
en conclusion B ce processus. 

C'est un peu dans ce m&me sens que les meres semblent d'abord developper 
un idéal et vivre des contingences pour emmagasiner un vecu et une réfiexion au 



niveau philosophique et contextuel en lien avec l'affection. C'est la première btape. 
Ensuite, elles semblent contemaber cene réflexion au présent dans l'interaction 
courante avec leurs eniknts. Iï s'agit de la deuxième etape. Comme Ees parents ci- 
dessus' elles agissent par après affectueusement ou non en co&que~lce de ces t5tapes- 

Dekovic et Ge& (1992) nous rapportent dom: que les parents sont des etres qui 
pensent et qui phifient: leur comportement est structuré et dirige vers des objectifk 
conçus A partir de deux etapes d'un p f o c e s s ~ s ~  avant de passer l'action. C'est 
vraisemblablement ainsi que ks mères déveioppent une intention d'affection partir de 

leur idéal et de leurs contingences du niveau précédent et qu7eIles passent ensuite 
l'action Il s'avère par contre qu'elles se heurtent un combat intérieur en hnchissant 
ces deux niveaux. 

Toutefois, ceci n'explique pas pour autant pourquoi I'expérience précise des 
e r e s  en est une de cornbat intérieur. Pourquoi les mères semblent-elles tant ~oufnir 
du combat qui 6mane de ce processus de planification d'afhtion parentale? Serait-ce 
que les d r e s  se coostruisent un projet parental trop grandiose? Tous les parents se 
construisent en effet un projet parental 8 regard de leurs enfants* D'aiaeurs une partie 
de l'identité de l'enfant ernane du projet de ses parents' selon Pourtois et Desmet 
(1997, p. 103): «[...] Le projet parental est un &ment central du processus de 
constitution de l'identité d'un individu>>. Même que «Le projet de l'enfant ne reste, 
pendant longtemps, que le projet des parents; parfois. d7aiiXeurs. 1 ne restera que celui- 
b (Ibid, p. 103). Le projet parental est donc de coutume. Mais est-il parfois trop 
idéalM? Colin et aL (1992) nous indiquent qu'il est possible que des mères de milieu 
&o-éconorniquement fa'ble couvent un projet parental global particulièrement 
idéalisé puisqu'a représente leur seul projet de vie. Colin et Desrosiers (1989, p. 26) 
corroborent: 

La maternité est trop souvent le seul projet possible il imaginer et 
mener iî terme, puisque leur champ de production est extrêmement 
restremt sur le plan professionnel et sociaL La maternité devient 
alors un domine privilégié, sinon le seuï, de création [...] La 
maternite est en quelque sorte un moyen privilégié d'accéder la vie 
adulte; i'enfknt donne un statut social reconnu, celui d'&e parent. 

Si le projet parentai est le seul projet auquel ces meres peuvent accéder et que 
HL..] pour ces femmes vivant dans la pauvreté, la grossesse [est] une source, 



irremplaçable dans ce contexte, de valorisation sociale et personneb (Colin et d, 
1992. p. 65). 1 nous apparait vcaiSemblaôk qu'il soit en efkt très ou trop idéalhé. 

L'expression d'origine angiaise "Mettre tous ses œufS dans le même paniern nous vient 
a Sespnt. Les auteurs citent 6g;ilement les propos suivants d'mtemnantes qui 
travaîllent de près avec des meres de mïiïeu socio&onomïquement faibie. Quoique 
quelques peu péjoraîifkT ces propos indiquent i'irnportance que peut prendre le projet 
des mères d'avoir des enfants selon ces intemenantes : 

Avoir un enfant, c'est le plus gros avancement qu'elles auront 
jamais. Ça a & I'alhire, la grossesse, les enfants. C'est valorisé dans 
un miljeu déhvorisé [...] EIles n'ont pas d'etudes, eIles ne travaulent 
pas, eiks sont sur le bien-être social, dors dans leur vie. h sede 
chose qu'elles peuvent réaliser, c'est d'avoir un enfant 

Il n'est donc pas surprenant que les meres ideaknt bur r6b de parent et 
p h  précisément dans notre cas: leur r6ie de parent affectueux. La paren- 
représente tout pour e k .  Et c'est vraisemblablement pourquoi les mères en viennent 
a parier de l'ensemble de ïa parentalite et de la relation parentenfht lorsque nous les 

interpeflons au sujet de SafEection parent&. Cette dernière représente peut-être me 
porte d'entrée au sujet qui leur tient le plus % cœur: celui du projet parental L'ideal 
d'affection parentale ne serait que la pointe de I'iceberg d'ideawd.. c'est-à-dire qu'a 
trahirait l'existence d'une panoplie d'idéaux en lien avec la parentalite et la relation 
parent-enfant parfaites. 

Ainsi, l'ide& d'affection parentale des m&res est très éleve, d'autant plus du 

fait que la parentalité représente souvent leur seul projet de vie. Mais existe-t-il 

d'autres raisons pour lesqueIIes leur ideal appd si "idéalise"? Nous nous tournons 
vers un des constats p e n t e  en préambule au récit: les mères sont très connaisSantes. 
En effet. Le niveau de conmisances des m&es nous apparaît remarquable. Les 
defiinitions et les descriptions données en regard de I'afIéction parentale, ses qualités et 
ses conditions d'existence decrites, son importance dans le developpement de l'enfant 
enon&. les facteurs d'influence et les ant&édents ii l'affection sugg6rés: voilà un 
niveau de conmisance en iien avec l'affection parentaie fort impressionnant. À l'instar 
de Colin et aL (1992) qui ont stipulé ii l'issue de leur recherche en milieu d'"extrême 
pauvreté", nous corroborons: dontrairement il une idée Largement répandue. nous 



avons d'abord constaté que les partinpautes n'étaient ni totaiement inconscientes, ni 
irresponsables» (Ibid, p. 92). 

Les mères sont connaisantes par iPstmct ou parce qu'elles ont lu des iivres' 
suivi des thérapies et panicipe à des programmes, etc.: toujours est4 qu'elhes ont 
beaucoup de CO- sur l'affection parentaie. Ceci nous amène B penser que ces 
connaissances continuekment acquises, particulièrement en lien avec i'impo~fance et 
les bienfaas de l'af5ection parentale, peuvent alimenter î'ideal des d r e s  pour le rendre 
encore phis "idéalisé" ou élevé. En d'autres termes* nous estimons que les 

CO- des dm ont peut-être un effet multiplicateur sur leurs critéres d'idéal: 
les écarts qui e-nt entre leur idéal et leurs contingences et entre leur intention et 
lem lioiites seraient, par la m&me occasion, accentués. 

5.2 Le parent tourné veis soi 

Pourquoi les mères, pourtant 4 comaissantesT disentelles manquer B leur 
idéai et même B leur intention? Parce que des contingences et des limites interviennent, 
explîquentelles. Plus parthUrenlent, mus observons que plusieurs contingences en 
k n  avec des bksures et des besoins afféctifk sont mentionnées ou bmergent: les 
mères ont souffert une enfance dïfk ik  et elles ont tendance renverser les r6les avec 

leurs efifants, par exemple. Ces phénomenes corroborent les deux constats suivants du 

préambule au récit: l'Section est d'abord un besoin pour les m&res avant d'être un 
don et les meres semblent couver une enfant interieure profondement blessée. En effet, 
les ~&res ont d'importantes blessures B guérir et celles-ci les empêchent parfois ou 
souvent d'être altruistes et aEectueuses envers leurs enfants. Les m&es sont plutôt 
tournées vers eIleîm&mes et leurs propres besoins. Swick et Graves (1993) parlent 
d'un environnement familial charge d'insécurité et tom4 au "je" plutôt qu'au "nousn 
dans ces circonstances. Pour combler leurs besoins affectifs, les meres accèdent au 
projet parental susnentionn6: le projet d'être des mères parfaites à des e m t s  qui les 
combleraient et mieux encore. qui les gu&haknt de lem blessures. Serait-ce ià une 
autre cause B Sid6alisation du projet parental par les m h s ?  Parce qu'au sein de ce 
projet, les enfants sauveraient leurs mhs? 



PIusieurs phénomènes obseNéS par Colin et aL (1992) au sein de leur étude 

en milieu td!s défàvorisé s'apparentent beaucoup ceux que nous avons décrits lors du 
ré&. D'abord, les ~~ mettent en effet des e&ts au monde pour se guérir 
intérieurement: a[...] Avoir des eafmts peut m&me &tre un acte thérapeutique, un 
réflexe de snnOe affective [...]% (Colin et aL, 1992. p. 80): 

Les intervenantes ont perçu, chez ces femmes, le besoin de réparer 
ce qui leur a &té S t  daus leor entiure et le besoin de briser îa 
solitude qu'elles eprouvent profondément [...] T e  sont des je- 
qui maquent de tendresse et qui, i un moment donné dans leur vie. 
ont i'impression que 4 eiks avaient un enfant, elles auraient enfin 
quelqu'un qui va les aimer pour eIles-mêmes". Plusieurs estiment 
que i'iateosite du désir d'être aimée colore fortement la relation de la 
mère avec son e m t :  'Les projets qu'elles ont pour leur enfiint, 
c'est très axé sur le fait que l'enfant va &tre là, va leur apporter 
quelque chose" (M. p. 65 et 66) .  

Ainsi, les mères ont l'immense besoin d'être aimées. EUes souhaitent que 
k m  enfants les aiment, les réconfortent et même qu'a LIs sauvent de lem blessures 
d'enfant et d'adnlte. comme nous l'avons 6gaEement vu au cours du récit au sein des 
rôles renversés. Swick et Graves (1993) expliquent l'effet de ces ph&ombes: le r6le 
de l'enfant change et au lieu d'etre consommateur de ressources affectives dans la 
Eamille, iI en devient le pourvoyeur. Colin et aL (1992) confument cette tendance au 
renversement dans les rôles chez les mères et ieurs enfants: «Certaines [inte~e~li~ates] 
notent le caractère très fusiomel de ces relations (a la limite, c'est l'enfant qui devient 
la mère) qui se vivent paradoxalement sous le signe d'un idéal afktif tri% elevé [...]>. 

(W. p. 66). Ces propos exposent egalement la symbiose decrite dans les dangers liés 
a l'affection parentale et la juxtaposent il l'idéal &ve des mères. Ces auteurs 
suggerent même que L'ideal &ve est un prétexte la symbiose ... une @on de la 
justifier, pour que les mères puissent ê t ~  sauvées par Leurs enfants. En serait4 ainsi 
pour certaines des mères de notre étude? Les auteurs rapportent: 

La grossesse peut aussi représenter une compensation par la mise au 
monde d'un enfant qui rempiacera une relation parentale manquée, 
une revanche par rapport ii l'insatisfaction afEective vecue pendant 
l'enfance ou le remede B l'insécurité (Coh et Desrosiers, 1989. p. 
26). 



La maternite ou le projet parental peut donc compenser pour les blessures 
intérieures, C'est en e&t ce que nous avons perçu B l'endroit des mères de notre 
recherche. Mais comme ï'exprinre Vacola (1988. p. 226): alus les parents soufïient 
de k m  propres conflits non résolus et plus iIs chargent l'enfânt des problèmes non 
résolus et esp&ent avec son aide adoucir leur som. Ainsi, les mères inversent les rôles 
afk t i fk  et, par surcroit, imposent B leurs e&ts de paIlier leurs blessures affectives. 
Vacoia (1988, p. 226) avertit: d e  psychiatre rencontre surtout des enfants sufchargés 
par kurs parents d'exigences affectives [...]W. 

aP1usieurs intervenantes constatent que si que4ues femmes parviennent il 
donner cette afktion dont elles-memes ont grand besoin, la plupart doivent faire face 
B de sérieux obstacles h ce niveau ... w (Colin et ol, 1992, p. 66). Ainsi, même si 
quehues mères réussissent être affectueuses selon les intervenantes de l'etuck de 

Colin et al. (1992). la majorité n'en serait pas capable. Est-ce le cas des mères de 
notre recherche? S'il est vrai qu'elles énoncent plusieurs exemples d'affection 
apportée B leurs enfants, toujours est4 q u ' e h  révèlent dgalement de multipks 
embQches-.. C'est le besoin d'abord chez ces mères, suivi de contingences et de 

limites. Colin et d (1992, p. 66) citent leurs mtervenantes:  souv vent, elle ne sait pas 
œ que c'est aimer ou être aimée. Alors c'est bien difE& d'aimer son enfant>>. Des 
contingences reflétées dans cet exemple sous la forme d'une enfance difncile, d'un 
sentiment d'incompétence ou d'un manque d'habiletés font obstacles aux mères qui 
tentent malgré tout d'être Sectueuses. Bourassa, Couture, Cyr et MalenEut (1986) 
corroborent, B leur tour, d'autres contingences décrites lors du récit, comme la peur 
du rejet par l'enfant, le rappel de la douleur d'enfmce et le désir de compétitiomer 
avec l'enfant: 

Ainsi un parent peut être amené ii revivre travers l'enfance de son 
enfant cette jalousie ou cette crainte d'être rejetd qu'il a eprouve 
dans son enfance. Cette situation devient pathologique lorsque 
l'angoisse qu'elle suscite réussit fkeiner ou & inhiber "le devenir 
parentn. Le parent n'est dors plus disponible en tant que parent et 
peut même comp6titiomer avec l'enfhnt. ( I b i d ,  p. 38). 

Bourassa et aL (1986), qui ont effectue leur enide en milieu socio- 
économiquement faible aup& de parents dits "B risquen, précisent combien les mères 
peuvent &tre sensibles au rejet par leurs enfmts: 



Par exemple. une mère qui a peur d'&se rejetée peut mal interpréter 
la s i m o n  réelle des gestes ou attitudes du bébé son egard. 
Ainsi brs d'un jeu, un detomment du regard du bébé peut être 
interprété comme un rejet plutôt que comme, un e t  momentané 
destine B nIciliter le réajikeknt d i  comportement (Bourassa et aL. 
1986. p. 38) . 

n peut donc en être ainsi lorsqu'noe mère pose un geste affecnieux et que 
Penfant ne réagu pas tout fait comme elle Savait anticipé: elle se sent alors rejetée et 
peut eviter de s'y subpguer il Pave M... Pourtant, les mères souhairent du plus 
profond d'ek-mêmes &tre idéakment aEectueuses envers leurs enfhts et ne pas 
répéter les erreurs de Ieurs parents: 

Ne pas reproduire, avec ses propres enfants. la situation verne 
durant I'ennuice est un enjeu omniprésent, dans tous les ~ O q x s .  di% 
les predres rencontres. De ceIles qui en sont nès angoissees B 
c e b  qui ont le sentiment d'y avoir échappé, les participantes se 
positionnent toutes fafe a cet enjeu (Colin et d. 1992, p. 67). 

n s'agit d'un désir des meres d'interrompre les cycles néga-, discuté au 
cours du récit dam i'ideai d'affection parentale. Par contre, comme le rapportent 
Fonagy et d (1991). les mères sont profondement imprégnées du mod&le vécu 
l'enfance. C'est ce modèie qui les habite dans la reIation avec leurs enfcants: il s'agit de 

transmWon g&&atiomelle des relations. très d B d e  a modifier. Rohner (1986) 
suggere que les eafants de ces mères deviennent eux-mêmes difnciles il g b r ,  ce qui 
peut déclencher une spirale d'interactions négatives. N'en est-ïi pas ainsi pour les 
mères de notre recherche qui rapportent que leurs enfants leur imposent souvent des 
hinites et des refus d'afEection parentaie inexplicables? Rohner (1986) précise que les 
enfants qni ont et6 rejetés par leurs parents n'ont donc pas appris être affectueux ni ii 
recevoir de l'atfection, même s'ils la désirent au plus profond de bur être. Un cercle 
vicieux ou une spirale d'interactions négatives et mterg6~6rationneIles peut en effet se 
déciencher (Swick et Graves, 1993). Est-il possible d'intenompre ces cycles négatifs? 
Les mères seraient, entre temps, tournées vers ellesmêmes cause d'un manque 
d'amour, d'un grand besoin d'affection, d'un modele parental negatif et d'une peur du 

rejet 



Les recherches de Dekovic et Genk (1992) et de Newberger et Cook (1983) 
demontrent qu'l existe 4 niveaux prjncipaux de raisonaement, de conscieoce ou de 

perception pare- @ a r d  w e n e s s  or reasonhg): 

1. Niveau 1 (orientation &onEste vers le soi du parent): c'est le niveau de conscience 
ego*iSte où se& les expériences et les besoins du soi parental sont CO*; 

2. N i  2 (orientation vers les nonnes et les conventions): l'expérience du soi 
patentaï t5go"Bîe revient, mais accompagmk & résolution de prob1ènies et de 
m o n  des croyances et des choix parentaux ii partir de nomies et de 
conventions; 

3. Nweau 3 (orientation hdividuek vers Penfant): Seqérknce mdividuek et le 
point de vue de chaque enfaat sont pris en c o ~ o n  par le parent; 

4. N i u  4 (orientation vers PanaIyse écologique et relationnelle des ~v&mnents et 
des mteractions): les parents comprennent que tout fait partie d'un système 
d'interaction et d'influence relationneiles mutuelles. 

La progression dans les niveaux, en débutant avec le premier, iudique un 
degré de maturiîé perceptive et analytique toujours pius &vé (Dekovic et Gerris, 
1992; Newberger et Cook. 1983). Or, malgré le fair que les mères de notre recherche 
soient g&éralement toumées vers elles-memes ou au niveau 1 selon ces descriptions, 
il appert qu'elles atteignent egalement d'autres niveaux de raisonnement parentaL 
Nous n'avons &idemment pas analysé nos participantes pour evaluer spécifiquement 
leur niveau de raisonnement parental: ià n'&ait pas l'objet de notre 6tude. Il n'en reste 

pas moins que nous avons fait une esquisse d'analyse de notre groupe B partir de ce 
modèle, sans prétendre pour autant ravoir tout B E?it utilisé son juste titre. 
Néanmoins. nous estimons, B titre d'illustration, que les mères se préoccupent 
consid&abkment des normes et des conventions, par exemple, lorsqu'elles disent être 
affectueuses par devoir maternel ou tenir compte des dangers liés B i'affection 
parentale et de la critique du conjoint et des proches (niveau 2). De pIm, par moment, 
elles prennent en considhtion les besoins individuels de leurs enfants, selon leur âge, 

leur sexe, leur personnalite, etc., du moins au stade de l'intention ou lorsqu'elles 
deviennent conscientes des Iimites de leurs enfants (niveau 3). Enh., les meres 
expliquent essentiekment leur exp&ience de l ' e t i o n  parentale en fonction d'un 

modele écologique, tel que dCcrit dans les repenses aux questions de recherche 
(niveau 4). 

Alors, qu'en est-il? À quel niveau de raisonnement parental les mères se 
dent-eJks r&Ilement? Nous estimons que le phenomène des x~&res très 



c o ~ î e s  est à nouveau en cause. Les mères ont des réflexions et des propos qui 
devoiient une capacité B raisonoet ii tous les niveaux ïï n'en reste pas moins que leur 
raisonnement prédominant, voire la pratique qu'elles rév&lent, semble C u e  associé ii un 
nivean 1. "tourné vers soi". surtout au vu de leurs propres besoins affectif3 qu'eh ont 
B rencontrex d'abord, des rôles renversés que leurs enfants ont li jouer avec e b t  etc. 
En effet, les mères sembîent évaluer les besoins de leurs enfants en fonction d'elles- 
&mest plntat qu'en fonction de ces derniers. C'est peut-être d9aiIEeurs pourquoi elles 
projettent, dans l'id&& une affection sans Iimites, parce qu'elles-&mes dprouvent un 
besom iihW d'affectioa Malgré leurs coxmissances avancées, leur mise en pratique 
ne semblent pas pour autant aussi &oh&. Par ailleurs. le fait de considérer i'idéal et 
les contingences, tout comme l'intention et les limites. de façon dichotomique 
s'apparente davantage aux premiers niveaux df5veIoppementaux où la réalité est vue 
comme positive ou negative. plaisante ou mauvaise. encouragate ou 
décourageante ... Plus les parents &oluent, plus ils arrivent réconcilier ce qui 
auparavant pouvait para i  irréconciliable ou insupportable. Ceci nous porte croire 
qu'a des niveaux plus avancés' les parents concevraient les écarts entre les pôles des 
objectifs et des obstacies comme moindres et pourraient vraisemblablement p m r  les 
contingences et les bites  et s'approprier des fqons d9intt?grer leurs réalités et ieurs 
conditions de vie. Ainsi le combat int&kur serait moins intense et moins profond. 

À Pinstar de Prêteur et de Uonardis (1995). cette fois, nous avons jeté un 
regard sur i'internalité et l'externalitt? des croyances des m&res. Ces auteurs rapportent 
que les parents de milieu socio-économiquement f&Ie ont g6néralernent tendance se 
d&esponsabiliser et attribuer toutes burs expériences négatives et positives des 

facteurs externes. Or, nous estimons qu'au contraire. les mères de notre recherche 
semblent avoir la capacité d'attribuer leurs expériences non seulement li des k t e m  
externes, mais a& 8 des facteurs internes: elles auraient des croyances la fois 

internes et externes (Duming et Pouriois, 1994). Plus précisément. nous estimons que 
les mères s'attribuent en partie elles-mêmes ieurs echecs et leurs réussites en lien 
avec l'aBection parentaie. Comme le rapporte Massé (1991) daas son Cnide en milieu 
moins d&worïsé mr la compétence parentale: I'expression "tournt? vers soi" (c'est-à- 
dire. capabie de s'attribuer des fautes) est perçue positivement dans ce contexte ... S'il 
est vrai que les mères parlent beaucoup du modele négatif et des blessures que leurs 
parents leur ont infligés. elles expliquent aussi leur expérience de I'aBiection parentale 



B partir de plusieurs h e u r s  intenies comme le sentiment d'incompétence, la capacité 

mximk et I'mdisposition persondle- Après tout, il s'agit d'me expérience de 

combat intérieur-.. De cette façon, les mères seraient capables d'mtemalïté, 
contrairement ce qui peut parfois être associé avec les parents de milieu socio- 
économiquement mie. 

5.3 Le combat profond 

Ces mères ont donc demontré qu'elles sont c o ~ t e s ,  qu'elles 
démontrent par moment un niveau de raisonnement parental éZev6 et qu'elles 
n'attribuent pas de façon systématique leurs &hecs et leurs réussites des facteurs et 
des acteurs extenies. Elles sont peut-être tournées vers soi daas k m  besoins, mais 

elks sont néanmoins relativement conscientes et introspectives face il leur situation, tel 
que de& dans Pidéal. Alors qu'en est-il? 

Les mères savent ce qu'elles ont fi& et ce qu'elles veulent faire. et elles 
connaissent même plusieurs "commentn le fiire... Eiles ont des com.-ssaoces 
théoriques de l'affection parentale et même des connaissances pratiques il son 6 g r b  
Par contre, et c'est ià que l'obstacle majeur se pose: elles ne savent pas comment 
surmonter les nombreux obstacles sous forme de contingences et de Iunites qui se 
p e n t e n t  sur leur chemin. C'est ià ail l'&art se manifeste et donc i'opposition et le 
combat: entre le "comment" et ie "comment surmonter" ... En d'autres mots, même si 
les mères ont des cormahama sur la d&nition de l'affection parentale. sur son 
importance, sut ses facteurs d'influence et ses antéddents et sur les diff&entes fâçons 
de l'exprimer, ii n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas les connajssances sur 
comment sutmonter Leurs innombrables contingences et limites. Est-ce dans ce sens 
que Pourtois (1984, p. 25) suggere: <<Le manque d'information et de préparation crée 

souvent des tensions qui traduisent la distance qui existe entre le mythe de la "bonne 
educationn &nanant de l'imaginaire social et L'education dans sa quotidienneté>%? Est- 
ce que la tellsion se situe bien entre le mythe (la theorie. r i d a  l'intention) et le 
quotidien (la pratique, les contingences, les bites)? Nous estimons que oui. 

Ce combat int6rieur profond serait donc causé par un écart entre un idéal et 
des contingences, entre une intention et des limites, entre des connaissances thBorQues 



et des connahxes  pratiques au sens de pouvoir surmonter des obstacles... Nous 
pourrions m&me parler de tensions entre la toile de fond et I'mteCaCtiOn coiircinte. entre 
L'antériorité et P k d ~ t é ,  entre les obpctifs et les obstacles, entre le rêve et la 
réalite, entre le monde extérieur et le monde int&kur, entre l'altruisme et Mgon-. 
entre le bien et le mai, entre le passé et le présent, entre le savoir et le pouvoir (daas le 
sens d'être capable), entre les "pour" et les "contren. entre la théorie et la pratique, etc. 
ïï existe des croisements et des &niIïtudes dans les Iignes de combat Le combat est4 

un pruduit de notre société et de ses exigences? West-il pas exacerbé chez ces d!res 
par I'ampkur de km niveau de c o ~ c e s ,  de leurs contingences, de leurs limaes 
et de leur maque d'habiletés à surmonter les obstacles? N'est-il pas amplW par le tzit 
que le projet parental est le seul projet de vie que ces r&res peuvent envisager? 

Les mères ont ii faire fi du combat intérieur et il le dépasser pour être 
affectueuses... Ce que nous retrouvons essentiellement chez elles. c'est une fome de 
compromis que nous pourrions nommer "affection ~0nd i t i0~ek" .  En opposition au 
concept de l'amour inconditionnel, les mères apportent une forme d'afTéction qui est 
conditio1111.eiie iî leur habilee à surmonter leurs propres besoins, anté&dents et limites 
du moment. Une formulation B l'effet: "Quand ça lui tente. .. si ça me tenten ou même. 
"Quand ça me tente.. . si ça lui ten ten... nous vient à l'esprit. En d'autres mots, les 

mères semblent apporter de l'affection k m  enfants 10rsqu'eiles se sentent capables 
et intéressées de le faire, au w de leur propre situation. De plus, e k s  doivent tenir en 
considération la dispogtion de leur enfant ii recevoir de l'anection parentak. 
Autrement, cek-ci n'est pas apport&. Ainsi, nous decodons un certain: "Quand il en a 
besoin, s'a la veut.. mais seulement si je le peux et le veux bien", qui n'apporte pas, 
pour autant, une satisfaction aux mères ni une résolution de leur combat intérieur. 

À la lueur de ces réflexions, il existe probablement trois types de mères sur un 
certain continuum, Quelques-unes, d'abord, souhaiteraient & tre affectueuses et 
réussiraient l'&tre sans difncule. D'autres. peu nombreuses, ne souhaiteraient même 
pas l'être et ne le seraient pas: Rohner (1986) les dirait d6pomes de réponse 
dfkctive et incapables de domer ni de recevoir. Enfin, la majorité des mères vivraient 
un combat intérieur profond d h i t  dans cette recherche: elles souhaiteraient &tre 
affectueuses mais ne seraient pas toujours outinées B surmonter les nombreux 
obstacles croisés*.. 



5.4 Les suggestions de recherches futures 

A l'issue de notre anaïyse et de nom mtqrétation, nous estimons avoir 
répondu a plusieurs questions. Il n'en reste pas moins que nous croyons egaiement en 
avoir soulevé p1uSiem au- C'est pourquoi nous présentons maintenant des 

questions auxquelles des recherches fritures pourraient tenter de répondre. 

En premier eu .  nous nous posons la question Suivante: PeXperience du 
combat mtérieur vécu en lien avec i'af5ktion parentale est-eIle propre aux e r e s  de 

miheu socio-économiquement -le? En d'autres mots, estek une question de classe 
sociale? En reprenant i'ensemble des éikments du combat (représentés ii la Figure 7). 
nous nous demandons si toutes ks meres visent un ideal dTaf5ection parent* contré 
par des contingences et si, B un autre niveau. toutes les meres ont une intention 
bousculée par des kütes. S'a est vrai que les ph6nodnes vécus dBSrent 
vraisembIablement d'un contexte socio-économique a un autre (Robichaud et aL. 

1994). nous estimons que les oppositions à deux ou plusieurs niveaux sont peut-être 
universek... L'intensité du combat est-ek différente à cause d'un &art moins 
prononcé entre chaque élément? Selon Roberts et Bengston (1993). l'emploi et 
d'autres projets de vie paraEles peuvent vraisemblablement compenser pour les 

contingences et les blessures affectives. Or, ces dernières semblaient d6terxninantes au 
sein du combat en d u  socio-économiquement Eaible. Cela veut-il dire que dans Ies 
milieux où les gens ont des emplois et d'autres projets de vie parallèles. le combat 
intérieur serait moins intense et déchirant? En quoi les expériences de milieux &O- 

&onomiques differents se cornparenteIles, se ressemblent-elles et se distinguentelles 
en lien avec i'afEection parentale? Des recherches &entuelies pourraient tenter de 

répondre à ces questions. 

Par ailleurs. nous nous demandons si l'expérience de l'affection parentale des 
pères. qui ont 6gakrnent un rôle très important B jouer dans ie d&eloppement de 

i'edimt, est semblable cek vécue par les mères. Les pères vivent-ils. eux aussi, un 
combat intérieur double et complexe en lien avec Paffiection parentale? Ce combat est- 

a ie reflet d'une expérience uniquement maternelie? Les qui ont peutêtre des 

antécédents et un contexte de vie parfois .cimilaires. ont-& pour autant un id@ aussi 



ideelise que les m&re.s? Le projet parental représente-t-il leur projet de vie? Quels 
impacts ont ces dBErences sur leur eqt5rience de l'affection parentale? Une etude 
fbtnre poumit viser expliciter et ii comprendre l'expérience des en k n  avec 
I'anection parentale et B en développer une théorisation. Nous estimons dtallIeurs 
essentie1 que la perspective des pers soit tenue en coI1Sidération et que ceux-ci soient 
très précisément ciblés par les programmes d'education parenW. 

Nous poumOns egalement nous demander: que& est l'expérience des 
enhts-emes qui reçoivent cette affection de lems parents? En se dotant d'une 
méthodologie adaptée aux e&ts9 des chercheures et chercheurs pourraient leur 
donner la parole et s'enqukir de leur expérience de l'section parentale- Les enfiints 
vivent-& un combat ktkriew lorsqu'ïls sont en attente d'atfection parentale? 
Préfèrent-& dies la chercher eux-memes? Comment la reçoivent-ils? Se questionnent- 
L Iorsqu'il s'agit d'echanger de l'section ou du moins de donner une rétroaction ii 
leurs parents? Sont-ils confkontés int&feurement dans ces moments selon des 

antécédents et des circonstances particuiières, ou même selon des caractéristiques 
particulières? Enfin. quel impact l'âge des enfants a-t-il sirr leur expérience de 

l'affection parentaie? Il serait inttkessant qu'une recherche portant sw i'expérience des 

enfants en lien avec l'affection parentale soit effectuée. L'expérience des enfmts 
pourrait ensuite être juxtaposée celle des &res et des pères pour comprendre 
l'impact du systkme f '  du processus familial et des interactions multiples sur 
l'expérience de I'aection parentale. 

Nous serions egalement intéressée de savoir en quoi l'exp6rience de meres 
ayant des enfants plus âges serait d86rente de celle des mères que nous avons 
interrog6es. Nous rappelons que nous nous etions limitée & interroger des meres ayant 
des enfants âgés de moins de six ans pour des raisons explicitées (voir le Tableau 7). 
L'expérience rapportée serait-elle très clifErente parce que les enfants plus Meux 
requerraient moiris d'affection ou une a.€fection adaptée? Les m h s  seraient-elles plus 
expérimentées une fois leurs enfants plus vieux et de ce fait, moins idealistes. plus 
ou- et moins d~chirées? Leur expérience de l'affection parentale en serait-eIle 
quand même une de combat intérieur? Une recherche future portant sur l'expérience 
des mères ayant des enfants plus âgés serait egaiernent de mise- 



Nous avons d é c o u v ~  par I'enîremise & cette recherche. que I'afbection 
parent& représente iuie eqérknce de combat intérieur pour les mères. Les résultats 
d'analyse nous permettent donc de mieux comprendre une des dimensions de la 

paren- en miaeu soci&onomiquement faible. Cette expéxience serait-ek le refïet 
d'nne experience plus genérde vécue par les mères. non seulement en lien avec 
I'affection parentaie, mais aussi avec d'autres pratiques et anirudes parentales? Des 
6tudes traitant, par exemple. de Pautorité parentale ou de l'engagement parental nous 
indiqueraient si 4 combat intérieur se vit egakment en lien avec ces autres attifudes et 

pratiques. Nous avons justement perçu une bataiIle intérieure vécue en liw avec la 
pathellce et la tolérance parentaies chez queQues mères. EIles visent être patientes et 
t o h t e s  en tout temps. mais apparaissent rencontrer plusieurs obstacles et 
circoastances negatives qui leur font perdre le contrôle d'elles-mêmes. Des recherches 
explorant d'autres aspects de la parentalite en miüeu socio-économiquement -le 
seraient sûrement utiles. 

Nous rappelons que la majorité des m&res de notre recherche avaient suivi 

une forme de thérapie et de cette façon, possiblement intégré des connaissaoces sur 
l'affection parentale et ses facteurs relies. Or, selon Bouchard (1981). les anteCedents 
de thérapie peuvent souvent biaiser ou teinter les propos des participantes et des 

partripants B une recherche. outre l'effet que peuvent avoir les d d i a s  ou d'autres 
sources d'information, par exemple. Ceci nous ambe donc suggérer que des 

recherches futures soient effectuees auprès de niEres n'ayant pas suivi de thérapie. 
Peut* trouverait-on, par exemple, que lem connaissances sont moins abondantes; 
que leur raisonnement parental se limite au premier niveau tourné vers soi; que leur 
capacité attribuer leurs dussites et leurs Bchecs des facteurs internes est moindre; 
que leurs explications ne refiètent pas une approche &ologique; et même que leurs 
blessures intérieures sont moins apparentes ou moins discutées? Le pros des m h s .  
leurs réflexions et i'expérience rapportée pourraient en effet différer. 

Dans la même veine. nous suggerons que des études soient effectuées il partir 
de mères connues comme etant abusives ou négligentes envers leurs enfants. de &me 
que de mères cornues comme ayant des enfants avec des troubles intérionEes on 

extériorises. De cette façon, les chercheures et chercheurs pourraient comparer 
Pex@rience de ces meres à celle des mères de notre recherche qui n'avaient pas 



d'antécédents connus d'abus ou de négligence, ni de troubles parSh&rs chez leurs 
e d a m .  Est-ce que l'expérience des mères ayant des antecédents d'abus ou de 
négligence ou ayant des enfhts troublés peut nous éclairer davantage syr le comtaî 
intérkur? LR combat se manifieste-t-il d'autres niveaux ou est41 tout à faiit dinirent? 
Après tout, ces efforts de recherche sont entrepris dans le but de Eavoriser la 
pr6vention Ii serait donc utile de savoir comment l'expérience des mères en lien avec 
l'aEectiOn parentale evohie ou diffère en fonction des troubies actuaIisés. 

Ainsi nous recommaadons que des recherches futures portant sur des acteurs 
dB5rents des mères en milieu socio-économiquement Wle et portant sur des Wmes 
connexes ii l'affdon parentale soient effectuées et ce, dans le but de bonifier les 
connaissances et de multiplier les d&ouvertes. Après avoir fait ces suggestions. nous 
en proposons maintenant une dernière. cette fois en lien avec la méthodologie 
employée. 

Nous rappelons que les objectifs de cette recherche etaient de donner la 
parole aux mères a h  d'expliciter et de comprendre leur expérience de l'affection 
parentde et d'en d6velopper une théorisation. Pour ces fins, nous avons choisi une 
approche qualitative de recherche. nous avons retenu la théorisation ancrée comme 
méthode d'analyse et nous avons effectue notre collecte de doIllbées B partir 
d'entretiens semi-dirigés. Les phénomhes observés sont ancrés dans des citations et 
des données précises; et la théorisation developpée 6mane d'un processus rigoureux de 
découverte et d'interprétation. Nous sommes très impressionnée par I'bvenW des 
concepts, des theories et des phhomènes que cette approche m&hodologique a pu 
mettre il découvert et nous aider comprendre. Nous estimons que ces résulta& en 
disent beaucoup sur les qualités et la richesse de rapproche qualitative, 
particulièrement en territoire de SafZectif, du complexe et de l'intime. Toutefois. nous 
tenons B souligner que pour nous, chercheure, il reste qu'il s'agit d'une théorisation 
sur l'expérience des mères qui for&ment nous éloigne un peu de la réalite et des 
entretiens leur état pur. Les subtilités des mots choisis pour décrire le combat, les 
niveaux respectifs du combat et ce qu'ils englobent, la distinction entre les 
phénomènes et une certaine "séquentislit6" re&tée dans le processus des meres: ces 
éiéments sont justes et ancrés, mais le produit d'une analyse théorique. En réalité. 
l'expérience des m&es n'est pas aussi rationnelle, structurée, claire, séquentielle ni 



i héah  que présentée; elle est plutôt complexe, confondue, émotive et simultanée- Si 
nous estimons avoir faa un travail d'analyse rigoureux et de qua&?, ii reste que nous 
suggérons, par exemple. qu'une recherche hiture mene l'essai Papproche 
phénoménoiogique qui s'en tient au champs de la conscience et donc. qui rendrait 
peut-&tre l'expérience des mères & un etat plus pur. De cette &on nous pourrions, par 
la &me occasion, v&ifkr nos préconceptions face aux desavantages de la 

phénoménologie. En effet, nous n'avons hiMement pas retenu l'approche 
phénoménologisue par crainte qu'elle rende des dondes et des descriptions sens 
dessus dessous eu 6gard aux phénomènes Eés a l'afEection parentale et qu'elle ne 
puisse pas, en conséquence, . ressortir l'expérience prédominante qui s'y rattache. 

L'ensemble des recherches recommandées semimient vraisembiablement 
Savancement continu des c o ~ c e s  du milieu et des parents. Or, nous estimons 
que c'est en cormahant de près l'expérience des acteurs que nous pourrons le mieux 
les aider. Plus nous en saurons sur les parents, plus nous aurons de chances de créer 
des programmes d'education parentaie effiica ces... 

6. LES RECOMMANDATIONS À L'ENDROIT DES PROGRAMMES 
FUTURS 

Comme retombée a noue recherche, et a la lueur de Panalyse et de 

l'interprétation que nous avons effectuées. nous formulons les recommandations 
suivantes l'endroit des programmes fiiturs d'education parentale. Ces 
recommandations visent principalement les chercheures et chercheurs qui concevront 
les programmes futurs destinés ii des client&les semblables à celle de noue recherche et 
q" y interviendront. 

Nous recommandons, en tout premier lieu. que les chercheures et chercheurs 
s'imprègnent du vécu et de Pexpérience des meres lorsqu'ils créeront et qu'ils 
miberont des programmes futurs pour elles. Ils doivent, quant B nous, se mettre dans 
la peau des actrices, en les côtoyant et. par exemple. en üsant des récits comme le 
nôtre afin de mieux cerner i'expérience et le milieu des mères. Même avant chaque 
séance de conception ou d'animation, les chercheures et chercheurs pourraient faire 
des efforts quasi méditatif3 de réffexion, d'interiorisation et d'intégration mentale et 



6motÏve au niiaeu et l'expérience. Des programmes conçus et menés du point de vue 

des acaiceS plntôt que! des penseus sont desthés 2i &tre di&rrents et plus efficaces 
(w et Barton, 1989). Swick et Graves (1993) suggèrent d'ailleurs que le 

problème le phis muent  dans les interventions est précisément cehi du manque de 
sezddité il regard des sous-cUltliTes. des valeurs et des forces présentes. Les 
interprétations, les besoins, le contenu, l'approche, etc. sont, maiheureusement, teintés 
du vécu et des croyances du profwioonel plut& que de ceux du parent En nous 
inspirant de Pourtois et Desnet (1997. p. 227). nous mgg&ons &me que les 
mterveaantes et intervenants se co&nt bien eux-mêmes avant d'amorcer leur 
t r a d  et qu'ilr soient authentiques dans k m  interventions afin d'être eflkaces: 

Pour être fhdhteur. l'enseignant devra aussi s'accepter lui-même, 
connaître ses propres Iunites. en un mot, 1 sera authentique. c'est-a- 
dire qu'a sera lui-même, sans façade et sans masque. condition 
p r e d r e  de toute relation vraie. L'enseignant authentique sera aussi 
congruent, c'est-&-dire qu'il n'inscrit aucun écart entre son "moi 
idéai" et son "moi réel".., 

En deuxième lieu, nous recommandons que Les programmes futurs 

d'tducation parentaie traitent de i'affection parentde. Nous avons vu, par l'entremise 
de notre recension des que l'afTection parentaie est importante dans le 
développement des enfants. De plus, même si ies parents de milieux socio- 

économiquement fàibles ont parfois des préoccupations din&entes et peut-être plus 

primaires que l'section (Piché et ai.. 1994; Robichaud et d, 1994), les d res  nous 
ont elles-&mes exprimé qu'elles la considerent vitale ii leurs enfants. Nous 
corroborons l'opinion de Pourtois et Ilea.net (1997) en ce sens. comme les dres 
semblent le faire aussi: 

[...] Certains besoins psychiques. tek que les liens d'attachement pat 
exemple, ne constituent-& pas aussi des exigences pour la survie des 
individus? La non-satisfaction ee ce besoin entralhera non seulement 
une mort psychique mais aussi, h la Limite, une mon biologique. 
Amsi les besoins matériels (nourrihm7 vêtements, logement..) 
devraient-& être considMs comme primaires par rapport aux 
besoins immatériels (psychiques, cognitifk ou spirituels)? (W. 
1997, p. 60). 

Pourtant, les m & m  expkent par k m&ne occasion qu'elles eprouvent des 
ditnniltés B être affecnieuses. à rencontrer ce besoin primaire de leurs edhnts. Raison 



de plus, selon nous, pour traiter du theme de Panéction parentaie dans les 

programmes D'aiïieurs, nous avons posé des questions directement a m  mQes afin de 
connaître leurs recommandations en k n  avec les programmes futurs d'~ducatio11 
parentale et ce, daris l'esprit de les impiïquer eIles-mêmes dans i'élaboration de ces 
derniers. Plusieurs mères ont confirmé qu'elles estiment ut& que les programmes 
traitent de Saffection parentale. Par surcroît, nous avons vu que i'affection parentale 
ouvre la porte sur des themes beaucoup p h  larges comme la vie de parent et les 

relations avec les enfants. Nous estimons donc très pertinent que les programmes 
d'education parenfale traitent de l'affection parentale. 

Ainsi, &me si U[ ...] ï'éducation parentale se préoccupe du domaine cognitif 
et se centre sur les tâches et les f a  éducatifs>> (Pourtois et Desmet, 1994. p. 345)' 
nous croyons qu'ek poumit incorporer une dimension afTective comme celle de 
l'affecfion parentale. D'ailleurs, Gareau et Bouchard (1990. p. 161) ont conclu 
l'issue de leur h d e  que les m & s  a[ ...] semblent accorder plus d'importance aux 
catégories de conduites "protodeveloppementales" ayant trait aux soins physiques et 
au domaine cognitif qu'a celles ayant hait au domaine afTectif ou aux relations 
socialesu. Serait-ce parce que les prognunmes ou que les messages passés les 
encouragent il se concentrer davantage sur l'aspect cognitif que sur i'aspect affectif de 
i'éducation des enfants? 

Au vu du paradigme des besoins post-modernes d6finis par Pourtois et 
Desmet (1997), il nous appamir d'autant plus souhaitable que ks prognunmes 
d'education parentale traitent de l'affection parentale. Cette dernière fait partie du 
besoin afTectif d'acceptation de toute personne: Yenfant a[ ...] ne peut acquerir un sens 
de la réalité s'a ne reçoit pas une dose siiftzcante d'affection et de s o h  (Pourtois et 
Desmet, lm, p. 7 1). L'affection est vraisemblablement aussi une composante du 
premier besoin &tif d'attachement au sein de ce même paradigme. Alors. si l'amour 
et Paffiéction ne font pas partie integrante du contenu des programmes d'education 
parentak, alors pourquoi avoir des programmes? Les besoins cognitifs, affiectifs. 

sociaux et de valeurs sont, aujourd'hui, sur un pied d'egalité, surtout au vu d'«[...] un 
contexte social nouveau, muque par de multiples bouleversements daos tous les 
domaines de la vie. Crises, ruptures, désordres sont les m a î î  mots caractérisant la 
société contemporaine>> (Pourtois et Desmet, 1997, p. 13). Tout comme l'école doit 



s7rntQesser aux autres dimensions de la vie des jemes selon ces auteurs. M doivent 
egalement le faire les programnies d'education parentale +u "l'école des parents% 
selon nous. "L'école des parents" ne doit-eik pas, elle aussi, devenir post-moderne? 

Nous recommandons. en troisième liw, que les programmes futurs tiennent 
compte du combat intérieur vécu par les mères et celui-ci, & deux niveaux. Ah& les 
chexheures et chmheurs ont il tenir compte d'un niveau phihophique et contextuel 
d'antériorité selon h u e 1  les araères vivent un combat entre leur idéal et leurs 
contingences. De même, ils ont ii considérer que les mères vivent egalement ce combat 

un niveau plns concret et quotidien, daos l'immédiateté de l'interaction courante 
avec leurs enfants, soit entre l'intention et les limitPc. Il serait intéessant de pouvoir 
situer les mères et k m  dilemmes dans ce combat. Par ailleurs, il importe de = pas 
exacerber les écarts qui créent ces tensions et ce combat intérieur chez les meres, par 
l'entremise de ces programmes d'education parentale. Mieux encore, 1 s'agit 
d'essayer de pallier et de remédier à ces écarts et ces tensions. En d'autres mots, nous 
estimons que les programmes et les gens qui les dirigent doivent d'abord eviter 
d'accentuer P h r t  entre l'idéai et les contingences, entre i'intention et les iimites, 
enrre le rêve et la réaiité des m& m... Ceci voudrait dire, par exemple, d'apporter des 
connahances theoriques aux mères (ou de les éliminer compiètement des 
programmes) sans pour autant les propulser dans ieur htasme id&iiste, parce qu'on 
leur aurait fait connaître d'autres bienkits de i'afkction parentale et d'autres critères 

de perfection qu'eIles pourraient viser. On pourrait, par exemple. ieur apporter des 

comabances sur les aspects positifk d'un &art raisonnable entre l'idéal et les 
contingences ou entre les objectifs et les obstacles, s'il en existe un, sur sa nomaiil6 
ou sur son uWité maintenir une certaine motivation dans le cadre de la parentalité. 
Enfin, et peut4tre par-dessus tout., ceci pourrait egalement siggnifier d'apporter des 

cormisances et des outils aux m&es pour qu'elles puissent sumionter leurs obstacles 
et de cette façon, réduire i'&art vraisemblablement di?rneswe qui Ieur cause combat. 
Par exemple, on pourrait leur montrer comment accepter et intégrer leurs limites et 
celles de lem enfants amsi que les encourager B ne pas aspirer B i'a&xtion tout ii fait 
panaite et sans limites qu'elles nous ont présentée dans leur id&L Les meres auraient, 
de plus, B apprendre déceler et à &outer davantage les besoins de leurs enfants et a 
être toum?es vers eux. Pa.  surcroît, 1 serait peut-être intéressant d'apporter une forme 
d'affeçtion aux mères ou meme de leur montrer comment aller ia chercher et comment 



se la d o m  soi- même... pour panier cette contingence des grands besoins affect& 
dom elles nous ont part., saos prétendre, pour autant, que cela poumit &tre k 
solution tout. 

Nous estimons, et voici notre quatrième recommandation, que les 
programmes doivent aider les mères surmonter les contingences et les limites qui les 

&oignent trop de lem objectifs. Quekpes neSres ont eIles-mêmes signifié ce besoin 

lors des entretiens. La majoriré d'entre elles rapportent qu'elles savent ce qu'est 
l'afEfection, qu'elles savent de quelle façon elles pourraient l'exprimer. mais qu'elles ne 
sont pas pour autant toujours capables de la mettre en pratique et de surmonter les 
obstacks. C'est possiblement pourquoi Massé (1991) a constaté, dans son étude sur la 
conception populaire de la compétence parentale, que peu de parents «[ ...] font 
réference ii h cap& du parent compétent domer de l'amour et de l'affection il 
l'e&nt» (fiid. p. 287) quand, pourtant, la plupart d...] identifient explicitement les 
besoins d'amour et d'affection [des enfhts] en tête de lis- (Zbid, p. 287). Ce serait 
peut4tre l'ecart entre le savoir et le savoir-faire qui ferait parier les parents amsi.. 

C'est pourquoi, et ceci représente notre cinquieme recommandation, nous 
croyons que les programmes devraient mettre les meres en situation d'affection 
parentaie. Des classes-ateiiers pourraient être uWes dans les programmes (Pourtois. 
1984). de même que des activités mises sur pied pour favoriser la prol8mite. 
l'interaction et l'échange affectueux entre les mères et Ieurs enfants. Ceci pourrait 
possiblement aider les meres surmonter Ieurs "blocages extérieurs", comme leur 
sentiment d'inaptitude lorsqu'elles posent des gestes chaleureux qu'elles n'ont elles- 

mêmes pas connus & l'enfance. En meme temps. les blocages ou les limites qui 
proviennent de l'enfant pourraient peut-être s'amoindrir par l'interaction active et 
plaisante avec leur mère, et être compris. reconnus et intégrés par les rn&res daos 
l'élaboration de leurs objectif's. Nous estimons essentiellement que les programmes ont 
un rab B jouer dans i'intégration et la mise en application des acquis théoriques par les 
mères. Après tout, c'est par la pratique et l'expérience que l'on apprend. De plus: 



On sait combien les CO& fourniî par les experts les p h  
compétents ne peuvent &tre incorporés par les persounes qui L 
sont destmes. Les savoirs nouveaux ne peuvent &tre acquis que s'ils 
sont intégrés dans un processns de recherche pemmek. Tant 
qu'on n'a pas expérimenté les choses, e k s  ne peuvent &tre 
véritablement acquises. Par ailleurs, l'expérience ne peut &tre 
bénéfique que 9 e k  s'inscrit dans un vécu, dans une substructure 
expérimentale anîérieure (Pourtois et Desnet, 1997, p. 260). 

En œ qui a trait aux "b1ocages mtérieurs" des mères, nous suggérons, en 
Sixième &il. que I'int6gration d'une dimension thérapeutique aux programmes 
pourrait s'avérer bénefque. Bien que les programmes d'education parentale se 
distinguent des approches de "guidance parentale" et de "thérapie familiale" (Pourtois 
et Desmet, 1994). nous estimons, surtout en considéraiion des «[ ...] bouleversements 
intenses de la swikté contemporaine» (Pouriois et Desmet, 1997, p. 41). qu'une 
cibension thérapeutique aux programmes est inévitable. Le besoin d'abord, l'enfant 
intérieure bksde. la compétition avec l'enfant, la crainte du rejet.. sont tous des 
éléments de contingence qui nuisent ik l'apport d'affection parenide. Mieux encore. iis 
nuisent au "devenir parent", selon Bourassa et aL (1986, p. 4): 

Les nifficiiltés d'attachement réciproques parentenfant et les 
diniculté de separation-individuation entre l'enfànt et le parent [...] 
sont dans bien des cas le r6sultat d'un trouble mtra-psychique 
présent chez le parent et qui nuit au developpement n a m l  du 
"devenir parent ". 

Swick et Graves (1993) suggh-ent, eux aussi, que ces meres ont besoin de 
résoudre un CO& intérieur et une image negative de soi, souvent associés iî une 
enfsrnce diBic&. avant de pouvoir d6veIopper une relation affectueuse et saignante 

avec leurs enfants Or,  dam le cas où un parent so& de problèmes 
psychologiques, le fait de régIer ses problèmes lui redonne sa compétence parentaleu 
(Bourassa et al, 1986, p. 57). Ainsi dans le but de favoriser la compétence parentale 
par l'entremise des programmes d'éducation parentale. il s'agit d'aider les mères il 
surmonter leun contingences et apprivoiser leur combat intérieur d'opposition p u  
une approche quelque peu thérapeutique. En d'autres termes: <<Pour aider ce dernier 

soIutionner k probkme qui inhibe ou kine  l'expression de ses fonctions de parent, 9 

faut utiliser, du moins dans un premier temps. une approche adaptee pour répondre 



un con€k m ~ o ~  (Bourassa et aL. 1986, p. 4). Les auteurs ajoutent: OiFournir 
senlement des CO- bfellectueIles ou encore utiliser des approches 
pédagogiques en vue de montrer au parent comment &tre un bon parent sera inutile! 
daas ces cas ou même nuisibleu (Ibid, p. 4). 

il nous apparaXt dom: quesi inévitable que les programmes hturs d'education 
parentale adoptent me nimemion thérapeutique et de cette faFon. que les équipes qui 
les &veloppent et les daigent soient multidiscipIinairp_c: c'est ià notre septième 
recommandation. Le «[ ...] cloisonnement des disciplines d'ttudes [qua ecaRe toute 
perspective d'une contribution cokctivew (Potutois, 1984. p. 54) d m  non seuiement 
disparaître au sein de la recherche en education familiab, mais aussi an sein des 

programmes d'tducation parentale. C'est ainsi que Wcok des parentsn. tout comme 
l'école des enfants (Pourtois et Desmet, 1997). devra considtker l'interdisciplinarité 
sociale. psychologique7 therapeutique. educative etc. pour tenir compte des divers 
besoios que suscitent les contextes de vie post-modernes et les combats mt6 rieurs... 

En tout denaier ku, nous aimerions faire une huitième recommandation aux 

chercheures et chercheurs qui developpent et qui interviennent au sein des 
programmes d'education parentale: de laisser des traces détaillées des cwrknlum, des 
contenus d'interventions. des déroulements de séances. des qualifications requises. etc. 
de leurs programmes. Plus que souvent, nous nous butons a des résumés trop concis 
de programmes qui ne nous permettent pas d'en comprendre i'etendue ni de répéter 
les bons coups ou de comger Les mauvais coups qui Ies ont caract~risés... 

Ainsi, nos suggestions se résument essentiellement aux déments suivants: 
sTimpn5gner du vécu et de l'expérience des mères. B traiter de l'affection parentale. a 
tenir compte du combat intérieur. a aider les mkres B surmonter lem contingences et 
leurs limitp-c, il mettre les mères en situations d'affection parentale, 2 integrer un aspect 
tMfapeutique aux programmes. B utiüser des &pipes multidisciplinaires et laisser des 
traces d~~ de tous ces programmes. En faif la majorité de nos recommandations 
il l'egard des programmes futurs d'education parentale sont énoncées B partir de 
i'expérience des m h s  ainsi que des trois constats décrits en préambule au récit. En 
d'autres mots. nous estimons que les programmes doivent principalement tenir compte 
du combat mterieur v&u par les mères et a t  du fait qu'elles ont d'abord des 



besoins, qu'elles ont une enfant intérieure blessée, mais qu'elles sont néanmoins 
c o ~ t e s  de la théorie. C'est en intégrant ces nouvelles CO-= am 
pmgrammes futurs que ceux-ci seront plus proches de l'expérience et de la réalite des 
mères & milieu swbéconomiquement fhïble. C'est 6gaEement de cene faSon qu'ils 
seront peut-être plus aptes nivoriser la compétence parentale et par conséquent. h 
prévenir les inadaptations sociales chez les enfants. 

LES L][MITES DE LA RECHERCHE 

Bien sûr. cette recherche a essentiellement porté sur un aspect partinilier de 
la compétence parentaie te& que v- par les mhs, soit ce& de SafEecton 
parenW. Elle se limite donc cette attitude ou pratique parentale sans pour autant 
nous éclairer sur l'ensemble de la parentalit6 ou de la compétence parentale. 

De plus. 1 s'agit bel et bien de l'expérience des mères tek que rapportée par 
elles.. ï i  ne s'agit pas d'un vécu obseme ni mesuré même le domicile. 

Par aiIleurs, nous avons fait tmerger une theorisation de cette expérience de 

l'affection parentale et nous ne pouvons prétendre qu'une autre ou qu'un autre 

chercheur arriverait n~cessairernent aux mêmes domées, au meme ancrage ni tout ià 
fait aux mêmes conclusions. 

Iï faut 6gakment se rappeler que les connaissances acquises en lien avec 
I'expérience de l'affection parentale dmanent d'une recherche au sein d'une population 
p d c k  et qu'elle ne doit pas être g6n&aIisée h toutes les m&es ni ii tous les parents. 
Aina. même si cette compréhension peut s'appliquer plusieurs mères de prof2 
semblable, elle ne couvre pas d'autres groupes de sous-culture et de caractéristiques 
socio-économiques ciifferentes. Nous visions une meilleure compréhension du concept 
et du phénom&ne, et non la probabilité de son existence ... C'est pourquoi la 

généralisation n'&ait pas escomptée. 



Enfin, ce n'est que par des efforts subséquents que les CO- acquises 
pourront être integrées dans les programmes fbturs d'éducation parentale, et non par 
rentremise & la présente recherche. 



CONCLUSION 

Nous avons débuté notre recherche en dtkrbant les ipadaptatîons sociales 
chez les enfants et leurs coDts pour la société, tout en soulignant leur prépondGrance 
en miku socio-économiquement faible. Nous avons ensuite situ6 la compétence 
parentaïe comme moyen de prévention des inadaptations des enfants au sein des 
programmes d'education parenmie, en signalant les résnlrats mitigés de ces derniers. 
Cest B partir d'une piste d'amélioration des programmes par l'entremise d'une 

compréhension et d'noe mtégration de Sexpérience des parents que nous avons alors 
présenté nos objectifs de recherche: d'expliciter et de comprendre l'expérience de 
mères en miüeu socio-économiquement -le en lien avec un aspect partwlier de la 

parenW. soit I'afEection parentale, puis d'en developper une théorisation. 

Nous avons ensuite présenté une recension des ecnts traitant de I ' e t i o n  
parentale et d e  façteurs reliés. Nous avons offert des d6ljnitions et des descriptions de 
Paffiection parentale repérées dans la litt&ature. Nous avons b n o d  l'importance de 
Paffection parentale au sein du developpernent de l'enfant par l'entremise de la théorie 
de Panachement, du modele des pratiques parentales selon deux axes et de certains 
aspects spécifiques du d&eloppement de la personne. Un survol des facteurs 
d'influence et des antécédents possibles S&ection parentale. comme celui de la 

culture du milieu socio-économiquement fuile, ont egalement bté dtkrh .  C'est il 

partir de ces données que des questions de recherche ont alors etc d6veloppées. 

Nous avons par la suite etayé une approche m&hodologique avec toutes ses 

composantes pour réaIïser nos objectifs de recherche: recherche qualitative, recherche 
. .  . 

sut i'expérïence, &de prélmmm sur le temin, critères de e t i o n  des 
informatricesI méthode de collecte de données et questions d'ordres ethique et 
déontologique. Nous avons clos cette présentation avec une description de la methode 
d'analyse des données retenue. soit cek de la théorisation a n d .  

C'est partir & cette mt5thodologie que nous avons effectue notre recherche 
puis décrit son deroulement et le profil du groupe de participantes qui y ont participe. 
C'est là, enfia que nous avons analysé et interprété bis données, puis énoncé notre 



théorisatio~~ Les questions de recherche. une dkussion et en demier lieu, des 

recommaudatîons rendmit des programmes fiiturs d'éducation parentaie ont alors 
&? développés et présentésT tout en mentionnant les ihites de notre étude. 

Au cœur de notre recherche et par l'entremise d'entretiens semi-dirigés, des 
mères de milieu socio~onomiquexnent =le ayant des enfants âgés de moins de SR 

ans nous ont donc raconte km expérience de l'affection parenale. Les mères nous ont 
présenté leurs dennitions élaborées de i'aff'on parentale en précisant les attitudes, 

les quaiités et les conditions qui peuvent I'entourer. Elles nous ont egahiment décrit 

l'importance de Paffection parentale en signalant des conséquences piausibks 
assc&es au manque d'anection. De plus, les rnères nous ont rapporte des exemples, 
des anecdotes, des sentiments. des expériences et des attitudes en lien avec Pafféction 
parentale. E W  nous ont enfin parlé des antécédents et des facteurs qui pouvaient 
expliquer la présence ou l'absence d'affection parentale. 

En somme. nous avons découvert que l'expeience des mères en milieu socio- 
économiquement -le en lien avec l'affection parentale se compose d'un combat 
mtérieur vécu a deux pkns. À un premier plan philosophique e t  contextuel, les mères 
vivent un combat entre un idéal d9afFection parentaie et des contingences. Il s'agit de 

leur toiie de fond. A un deuxième p h  lié au quotidien et l'action, les m&es vivent 
un combat entre leur intention d'affection et diverses Iimites. lï s'agit de l'interaction 
courante vécue en lien avec kurs enfants. 

Plus spéciQuement, nous avons d&eE que les meres semblent viser un i .  
trop &ve ou "idealise" en lien avec l'affection parentale. Ceci proviendrait en partie 
du fait que le projet parental représente leur seul projet de vie (Coh et aL, 1992) et 
du füt qu'elles sont panicuMrement connaissantes de l'affection parentale et de son 
importance dans le développement des enfants. Les mères sont loin d'&tre 
inconscientes et irresponsables @id). Toutefois, elles vivent des contingences et des 
limites importantes qui nuisent la réalisation de leur ideal d'affection parentale et 
&me de leur intention quot idk~e  d7&ection. Ces obstacles sont principakment de 

l'ordre d'une enfant interieure bkssée, de grands besoins aectifs et d'un besoin de 
recevoir avant de pouvoir donner. Ces contingences font en sorte que les mères sont 
considérablement tounéa vers elles-mêmes plutôt que vers l e m  enfants (Colin et d. 



1992; Dekovic et G e d .  1992; Newberger et Cook, 1983; Swick et Graves, 1993). 
Eiks auraient résoudre des conflits intériorisés vraisemblablement lies ti leurs propres 
parents et h leur enfance ditFcile. de &me qu'a leurs réaWs d'adufte. avant de 
pouvoir mettre en pratique Ieur compétence parentale en matière d'affection parentale 
(Bourassa et d,  1986). 

Ahsi, i'écart entre les objectifs des mères et leur réaüte est important Même 
si e h  ont des visées des plus louables et qu'elles sont très coimaisantes 
théoriquement de l'affection parentaie. les mères semblent manquer de moyens pour 
sinmonter k m  obstacles internes et extemes et mettre en pratique I'afféction 
parentale- E W  ne savent pas concilier leurs objectifs et leurs obstacles et ne semblent 
pas t o u .  tenir compte des besoins de leurs eafitnts dans l'élaboration de hum 
objectifb. En somme, eIles se battent intérieurement en sachant qu7eIles ne rencontrent 
pas leur ideal et parfois qu'elles ne réalisent même pas leur intentio a.. 

L'ensemble de ces decouvertes &pond ii nos questions de recherche mais en 
souièvent d'autres. Nous suggerons donc que des recherches fritures tentent d'y 
répondre, dans l'optique d'approfondir la compréhension des expériences de 

parentabté. Ces questions sont de l'ordre de: l'expérience du combat intérieur vecu en 
lien avec l'affection parentale est-elle propre aux m&es de milieu socio- 
économipuement faible? Est-ce que le degr6 de présence d'affection parentale peut 
vraiment etre associée & la classe sociale? Les pères vivent-ils. eux aussi, un combat 
intérieur double et complexe en lien avec l'affection parentale? Quelle est l'expérience 
des entuitsmêmes qui reçoivent cette Section de leurs parents? En quoi I'expérience 
des mères ayant des enfants plus âgés est-eile dini5rente de celle des mères que nous 
avons interrogées? Cette expérience estelle le reflet d'une expérience plus gen&ale 
v&ue non seulement en lien avec i'a€€ection parentale, mais aussi avec d'autres 
pratiques et attitudes parentales? Des meres sans antécédents de therapie rapportent- 
elles une expérience différente? Peut-on approfondir nos connaisances sur 

l'expérience et sur le combat interieur en interrogeant des meres connues comme etant 

abusives ou négiigentes ii regard de leurs entiuits ou connues comme ayant des eofants 

rapportant des troubles? Et enfin, que rapporterait une recherche utilisant une 
approche pheno~nologique? L'ensemble des ri5poses h ces questions viendrait 

préciser la compréhension des phenomenes associés il ia parentalite en milieu. 



Il n'en reste pas moins qu'entre temps et B k lueur de nos découvertes, nous 
formulons les recommannations suivantes B l'endroit des programmes futurs 

d't?ducation parent& destinés B des clientèles semblables il cek de notre recherck 
s'imprégner du vécu et de l'expérience des mères, traiter de l'affection parentale. tenir 

compte du combat mtérieur, aider les mères h surmonter leurs contingences et leurs 
hnks, mettre les d r e s  en Srnation d'affection parentale, intégrer un arpect 
thérapeutique aux programmes, utiliser des équipes m u l t i d i s c i p ~  et laisser des 

traces deîdEes de tous ces pro grammes... 

Notre recherche se dt?rnarque du fait qu'elle traite de l ' e t i o n  parentale, 
Wme peu exploité et pourtant partie intégrante de la théorie de l'attachement, du 
modèle des pratiques parentales. de plusieurs aspects du d6veloppement de l'enfht et 
m&me du paradigme des besoins post-modemes de l'individu (Pourtois et Desmet, 
1997). De plus, cette dtude donne la parole aux meres, comme peu de recherches l'ont 
faa jusqu'à présent, malgré plusieurs recommandations de faire participer les parents 
au developpement des programmes et des comtes leur egard. En somme. et 
dans le cadre de la trilogie Recherche-Formation-Pratique (R-F-P) du programme de 
doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke, nous osons croire que cette 
recherche fait avancer les coaRaiSSances sur l'affection parentale (Recherche). dans un 
but ultime de pouvoir alimenter les programmes dT6ducation parentale (Formation) et 
ce. il partir de l'expérience de praticiennes-memes de l'affection parentale, soit des 

mères (Pratique). Nous croyons que c'est en intégrant ces nouveks connaissances aux 
programmes futurs que ceuxci seront plus proches de l'expérience et de la réalite des 
mères de milieu socio-économiquement faible. De cette façon, les programmes seront 
peutetre plus aptes ii favoriser la compétence parentale et par conséquent, prévenir 
les inadaptations sociales chez les enfants. 

Nous estimons avoir atteint nos objectifs de recherche qui &aient d'expkiter 
et de comprendre l'expérience de meres en miüeu socio-économiquement faible en lien 
avec I'affection parentale et de developper une thdorisation sur cette expérience. Nous 
admettons avoir nous-même appris plusieurs Wts et modifié plusieurs de nos 
préconceptions: notre propre ida l  s'est estom pé... Tout comme les meres nous ont 
remerdk de les avoir interrogées -parce que l'expérience leur avait permis de faire un 



bilan de leur paren- et de prendre conmisame de pIusieurs moments heureux 
avec leurs enfants- amsi les remercions-nous aussi de nous avoir permis de corriger et 
d'approfondir notre compréhension de l'affection parentale et de l'expérience qu'en 
ont des mères, partÈculièrement de milieu socio-économiquement fhible. Nous avons 
essentiellement compris ce que Badindes (1980. p. 1 1) déclare 9 ouvertement: *La 

tendresse existe ou n'existe pas. Les diffirentes hçons d'exprimer l'amour materne1 
sont du plus au moins en passant par le rien, ou le presque riem. L'affection parentale 
n'&nt pas, après tout. infiniment abondante ni universek, souvent ii cause du 
combat, des contingences et des h'mites présents-.. 
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ANNEXE 1 - La l em d'invitation ii participer 



LETTRE D'INVlTATIûN= 
L'affection parentale accordée aux enfants de moins de 

six ans, selon des mères en milieu économiquement faible 

c3lhnramsin; 

Nous sommes a la recherche d'environ 10 mères à faible revenu qui ont des 
enfaats âgés de moins de six ans (et sans enfants plus vieux) intéressées à participer à 
une recherche sur SMecfion parentale. Cette &de sera conduite par 1'6tuniante Iris 
Le Sieur dam ïe cadre de ses &des au doctorat en éducation l'Université de 
Sherbrooke. 

Le but de ceüe recherche est de comprendre l'expérience de vous, les rnkres. 
quant ltaffection parentaie. En d'autres mots, nous cherchons ik CO- comment 
vous voyez l'affection parentale, comment vous la demvez, ce que c'est pour vous, si 
Les parents sont souvent affectueux avec les enf'ts ou non, etc. il s'agit vraiment de 
vous demander lors d'une entrewe votre opinion, vos réflexions, des exemples et vos 
commentaires sur le sujet De cette fqon, le milieu de la recherclie connsi i  mieux 
la réalite et le vécu des parents quant B l'affection parentale. Crltimement, ces 
informations nous seront très utiles lorsque viendra le temps de constniire des aîeliers 
et des programmes fiiturs pour les parents et pour les t?müles en besoia Voire 
participation a la recherche pourra donc. en plus de vous donner Poccasion de 
partager votre vécu avec queQuiin B l'écoute et de faire une réflexion, aider les 
chercheurs ainsi que d'autres mères et familles qui pounont profiter des résuluus de 
recherche plus tard. 

Nous vous invitons donc il participer cette recherche intéressante sur un sujet 
très poM Vous serez rencontrée individuellement dam un lieu prédétermine comme 
un local ii i'écoie on B la garderie que votre enfant muente.  Les rencontres durerom 
un maximum de 2 heures et seront enregistrées sur cassette audio. Selon les besoins 
de la recherche, certaines d'entre vous seront peut4tre invitées à venir A une 
deuxième rencontre plus tard. Toutes les rencontres seront effectuées par S t 5 t u W t e  
Iris Le Sieur qui s'engage ne divulguer en aucun temps les informations 
confidentielles recueillies. Si vous êtes intéressée, s'il-vous-plaît n'hesitez pas ii 
communiquer directement avec Iris Le Sieur au 843-2174 (taphone ik domicile 
avec répondeur) ou mentionner votre intérêt & la personne qui vous aura remis cette 
lettre. 

Merci de votre collaboration. Iris Le Sieur (6tudiante au doctorat en education) et 
Denis Trudek (professeur et directeur de recherche de Mtudiante). 



ANNEXE 2 - La Lettre d'information la ou au responsable d'institution 



Nom de ta ou du responsable 
Ti ou fonction 
Nom de l'institution 
Adresse de i'uistitution 

Date 1997 

Ch& xnadame ou cher monsieur, 

Je tiens B conîjrmer. par la présente. que j'entreprends avec l'aide de (tek 
personne) de votre mstaution de repérer environ 10 mères ii faible revenu ayant des 
enfants ggés de moins de six ans inthssks  h parkipa sur une base volontaire à 
mon projet de rechesche doctosak inthk?: Lt .e&n parent& a c c ~ r ~ e  a u  enfants 
de moins de six ans, sebn dcr mères en milieu SOCW-éco~u)nsiquement faible. 

Les meres intéressées seront interviewées individuellement quant 8 leur expérience. 
leurs opinions. leurs réfkxions et leur vécu en lien avec le Mme de i'affdon 
parentale. Les entrevues dureront entre une et deux heures et seront effectuées selon 
les règles du code déontologique en vigueur ii l'Université. Les informations 
mxeillies lors de la recherche permettront aux chercheures et chercheurs de mieux 
comprendre la dimension de l'affection puentaie daas les artinides et les pratiques des 
parents de milieu socio-économiquement faible et seront donc utiles lorsque viendra 
le temps de construire des ateliers et des programmes futurs pour les parents et les 
familles en besoin. 

Je vous remercie d'avance de votre collaboration et vous en suis très reconnaissante. 

Sincèrement, 

Iris b Sieur 
Étudiante au doctorat en 6ducation & l'üniversité de Sherbrooke 
Sous la supervision du professeur Denis Truâelle du departernent de l'enseignement 
au préscoiaire et au primaire de la faculté deducation 



ANNEXE 3 - Le dernier guide d'entretien de i't?nide p & m b k e  sur le tenain 



Guide d'entrevue s e r n i ~ v e  (6-0296) 

THhdE A: HWdre de vie 

1. Le parent peut-il raconter son contexte de vie actuel? 

(Pm: enfants 
conjoint 
climat de vie) 

2. Le parent peut-il parler de son travail, de sa professioa de son horaire, de son 
degré de sa$isfdon au travd..? 

3. Le parent peut-il raconter son contexte de vie pendant son enfance? 

(P: parents 
&ses et soeurs 
climat fimilid) 

4. Le parent peut41 deCrire le style parental de ses propres parents lorsqu'il etait 
jeune!? 

THÈME B: Relation avec ks e-ts et manifestations de soins Mertirs 
(Mectlon parentele)? 

5. Le parent peut-il décrire sa relation avec chacun de ses enfmts? 

6. Le parent peut-il parler de son rapport avec chaque enfant en qualifiant et en 
décrivant ce rapport? 

7. Le parent peut-il décrire une journée type incluant les interactions typiques 
avec chacun de ses enfants? 

-urieboMejoumee 
- une journée difficile 

8. Le parent peut-il dire s'il se sent proche de chacun de ses enfants? 

- proche 6motiomellement? exemples? 
- proche physiquement? exemples? 

9. Le parent peut-il expliquer le pourquoi des différences de 
chaque enfant, s'a y en a? 

aKectiIs (affèction 

ses rapports avec 



10. Le parent pense-t'il que les enfants sont d inhnt s  dbne manière ou dlme 
autre? 

11. Le parent pense-t'il que lui il est different diine manière ou d b e  autre avec 
chacun de ses enfants? 

12. Quelles autres raisons ie parent voit4 pour expliquer ses rapports avec ses 
enfants? D'où vient la fqon qu'il agit? 

THÈME D: Le vécu des wiiro &ectiIs (flection panmtale) 

13. Quel genre de rapport le parent avait4 avec ses propres parents lorsqu'il etaiî 
jeune? 

14. Le parent a-t'il vécu de la proximité Cmotio~elle avec ses propres parents 
lorsqu'il etair @ne? Exemples? 

15. Le parent a-t'il vécu de la chaleur humaine (proxmiitt? physique) avec ses 
propres parents lorsqu'il dtait jeune? Exemples? 

THÈME E: Conception des sdns ailm (dfkdon parentale) 

16. Comment le parent voit-il l'affection et la tendresse en rapport avec les 
enfants? 

17. Quels types de manifestatons, de gestes ou autres le parent inclut4 dans ce 
qu'il appelle "afhtion* et "tendresse" en rapport avec les enfants? 

(P: définition) 

18. Quelie place le parent voit-il pour l'affection et la tendresse dans la vie de 
I'eafaat? 

8: importance d'en donner B l'enfant) 

CONCLUSION 

19. Le parent a-t'il d'autres commentaires qu'il voudrait faire? 
20. Comment le parent s'est-ü senti de faire cette entrevue? 



ANNEXE 4 - Le guide d'entretien de départ de la recherche principale 



PRÉALABLES À L'- - Remercier la mère de sa participation il la recherche - Lui rappeler le contexte de mes études doctorales et du thème de i'&kctïon 
parent& - - Lui faire signer et signer moi-même la lettre d'engagement mutuel - Lui fappeIer que l'entretien pourra durer jusqul& 2 heures - Lui rappeier que je vais enregistrer l'entretien et que tous les noms seront degubés - Répondre ii des questions qu'elle poilrrait avoir avant de debuter 

TIIÈME 1: PROFIL ET HISTOIRE DE VIE 

1. QueiestJeprofildecenemère? 
Robes: Age 

Nombre d'enfants. âge et sexe 
Situation et type d'emploi 
Souche ethnique 

2. Quel est le contexte de vie amel de la mère? 
P Niveau de stress et horaire 

Degré de satisfaction B la maison et au travail 
Résence et relation avec conjoint 

3. Quek est Ia relation de ceae mère avec chacon de ses enfaou? 
P. ProXimitephysique 

ProXimite aniective 
Caractère des interactions et fype de rapport 
Historique 
Complicité et bonheur 

1. La mère peutclle raconter une journée typique avec ses enfants? 
P: Toutes formes d'affection 

2. La mère peut-eiie raconter une journée particuiiCrement difncüe avec ses 
enfants? 
P: Toutes formes d'affection 

3. La mère peutek raconter une journée particuiièrernent a m l e  avec ses 
enfants? 
P: Toutes fonnes d'affection 



Queiie est l'expérience de ce= mère quant I'anection parentale avec ses 
enfants? 
P: Heure du bain 

Heure du dodo 
Depi3t B la garderie ou il i'ecole 

Ceüe mère peut-elle raconter une exp&ieoce spécifque dt&ection parentde 
qu'elle a vécu dernierement avec son enfant? 
P: Quelde sesenfmts 

Contexte et circonstances 
Toutes fornres d'affection 

La mère peut-eïle décrire comment elle s'est sentie pendant cette expérience 
sp&i£ique d'anection parentale? 
P: Émotion 

Sentiment 
Refiexion et pensées 

Pourquoi la mke pense-belle avoir donné de l'affection & son enfant dans cet 
exemple? 
P: Circonstances 

Relation parententant 

Comment l'enfant a réagi I'afEection que sa mère lui donnait dans cet 
exemple selon le sowenir de la dre? 
P: Mtroaction de l'enfant 

RecipfOCité 

La mère peutelle raconter une deWrne expérience d'affection parentale 
qu'elle a vécu? 
P: Sentiments 

Réflexions 
Raison de donner 
Réaction de l'enfant 

THÈME 3: L'AFFECTION PARENTALE D É C ~  

1. Qu'est-ce c'est l'affection donnée par un parent son enfant en termes 
gedraux pour cette &re? 
P: Description 

Comportement ou sentiment 

2 En gedrai, est-ce que les parents donnent beaucoup ou souvent de l'affection 
a k m  enfhts selon cette mère? 



3. Quels exemples d'affection parentale pounait-ek en domer en pariant des 
autres? 
P: Exempletypique 

Exemple moins &ident 
Exemple reW 
Exemple contraire 

4. Qu'est-ce que c'est, au juste, i'affkction parentale et comment la mère la 
décrirait-elle? 
P: Composantes essentielles 

Attributs 
Gestes 
Attitudes 

5. Comment pourrait-on voir ou savoir qu'un parent donne de l'affkction 
parentale ou non & son enfànt selon cette mère? 
P: Opératio~atioa & I'affwtîon parentale 

R é a M  d'affection parentale 
Observation d'section parentale 
Conséquences 

6. Cette &re avaiteiie déj8 parlé d'affection parentale avec d'autres ou lu des 
choses ce sujet? En avait-elle âéjà entendu parler? 
P: où 

Quand 
Dans quel contexte ou quelles CHConstances 
h p -  

TEÈME 4: L'IMPORTANCE DE L'AFFECTION PARENTALE 

1. Cette mère pense-telle que i'aîTection parentale est ntkessaire? 
P: Utilité et importance 

2. Quel r6le Saection parentab: peutelle jouer ou ne pas jouer selon cette 
P: Aspects du devebppement de l'enfant 

Relation parent-enfant 
Sentiment de compétence et de bonheur du pmnt 

3. Ceüe dre  peutelle expliquer pourquoi l'section parentale est nécessaire ou 
non? 
P: Coll!3@uences 

Développement & l'enfant 
Attachement entre le parent et l'enfant 
ÇPconstances particuii&res 
Etre bon parent 
Moment heureux 



4. Cette mère peut-elle expliquer pour qui i'affiection parentale est necessaire ou 
non? 
P: Pourl'enfant 

Pour le parent 

5. La mère peutelle décrire daas quelles circonstames il est important qu'il n l  
ait pas d'afkction parentde? 

6. La mère peut-elle deaire des circonstances dans lesqueiles i'aection 
parentale est mauvaise ou inappropriée!? 

THÈME 5: LES ANTÉCÉDENTS ET LES FACTEURS D'INFLUENCE À 
L'AFFECTION PARENTALE 

Cette mère peutelle expliquer pourquoi des fois il y a de l'affection parent* 
et d'autres fois pas? 
P: Engenéral 

Dyade parent-enfant particuiii3e 
Moment de vie précis 
Conditions et circonstances 
Antécédents 
Facteurs d'influence 

Quelle est l'expérience de cette mère quant B I'afBection parentale qu'elle 
observe dans son entourage? 
P: ~amüle elargie 

Amis, voisins et entourage 

Quelle est l'expérience de cette! mère quant i'affection parentale dans sa 
propre enfance? 
P: Avec chacun de ses parents 

Avec d'autres adultes 

Comment cette mère se sentek  vis-&-vis de son expérience globale 
d'affection parentale? 

La veut-elle ajouter quelque chose cet entretien en genéral ou au sujet 
de l'affection parentaie? 

Qu'est-ce qui a fait que cette mère voulait participer la recherche? 

CONCLUSION DE L'ENTRETIEN - Remercier la mère d'avoir participer 
- Lai demander si elle a aimé Ehire rentretien - Confimer ses coordonnées pour un deuxieme entretien au besoin - Lui donner mes coordonnées pour toute question ou préoccupation qu'elle 

poumit avoir 



ANNEXE 5 - Le guide d'entretien d'arrivée de la recherche principale 



PRÉALABLEs À L'MTRETLEN - Remercier la mère de sa part&ipation la recherche - Lui rappeler le contexte de LIES &udes doctoraks et du thème de I'aEection 
parentale - Lui faire signer et signer moi-même la lettre d'engagement mutuel - Lui rappeler que l'entretien pourra durer jusqu'a 2 heures - Lui rappeler que je vais enregistrer l'entretien et que tous les noms seront déguisés - L'avertir que je repose certaiaes questions plusieurs reprises par e x p h  

- Rependre & des questions qu'elle p o d  avoP avant de débuter 
nœ-- - - a - - ~ Y I I n I I I œ I . . U a - - ~ - 1 H œ - œ  

THÈME 1: PROFIL ET HISTOIRE DE VIE 

1. Quel est-le pronl de cette m h ?  
~obes: Age 

Nombre d'enfants, âge et sexe 
Sitiiation et type d'emploi 
Scolarite 
Souche ethnique 

2. Quel est le contexte de vie actuel & la m&e? 
P: Niveau de stress et horaire 

Degré de &faction B la maison et au travail 
Situation financière actuelle et à l'enfance 
Présence et quaüte de la relation avec conjoint 
Garde partagée s'il y a lieu 
Emploi du conjoint 

3. Quek est la relation de cette mère avec chacun de ses enfants? 
P: ProXimitephysique 

Proximité affective 
Caracth des interactions et type de rapport 
Cara&&Ques partidières de l'enfaat (ex: troubles du 
compomment) 
Historique 
Complic* et bonheur 

1. La mère p e u t e k  raconter une purnée typique avec ses e&ts en 
mentionnsnt toutes formes d'affection? 

2. La mère peut& raconter une journée particuiierernent difficile avec ses 
enfhîs en mentionnant toutes formes d'affection? 

3. La m&e peut- raconter une journée p8Riculierement agréable avec ses 
eafmts en mentionnant toutes formes d'affection? 



Quelle est Feqérknce de cette mère quant B i'affection parentale avec ses 
enfants? 
P: Heure du bain 

Heure du dodo 
Dépôt h la garderie ou B itcole 

Ceae mère peutek raconter une expérience Specifique d'affection parentale 
qu'elle a vécu dernièrement avec son enfant? 
P: Lequel de ses enfants 

Contexte et circonstances 
Toides formes d'affection 

La mère peut-elle d&rh comment elle s'est sentie pendant cette expérience 
sp%fQue d'affection pantale? 
P: Émotion 

Sentiment 
Reflexion et peiisees 
3 l y a invocation diine douleur d'enfance: est-ce qu'eiie intil'be les 
gestes fiihKs? 

Pourquoi la m&e pense-telle avoir do& de Faffection son enfant dans cet 
exemple? 
P: C i r c o n s ~  

Relation parentenfant 

Comment l'enfant a réagi l'affection que sa m&e lui donnait dans cet 
exemple selon le souvenir de la m&e? 
P: Rétroaction de l'enfant 

W p &  

La mère peut-elle raconter une deuxieme exp&îence d'affection parentale 
qu'elle a vécu? 
P: Sentiments 

Reflexions 
Raison de donner 
Réaction de l'enfant 
Si il y a invocation dbne douieur d'enfm: est-ce qu'elle inhibe les - 
gestes futurs? 

1. Qu'est-ce c'est l'afktion dom& par un parent L son enfant en termes 
généraux pour cette m h ?  
P: Description 

Comporte!ment ou sentiment 

2. En geQeral, est-ce que les parents donnent beaucoup ou souvent de i'affkction 
leurs e h t s  selon cette mère? 



3. Qoels exemples d'affection parentale pourrait-eiie en donner en parlant des 
autres? 
P: Exemple typique 

Exemple rel% 
~xemple con- 

4. Qu'est-ce que c'est, au juste. l'affection parentale et comment la mère la 
decrirait-ek? 
P: compo~tesessentieues 

Attributs 
Gestes 
Attitudes 

5. Comment pourrait-on voir ou savoir qu'un parent donne & l'affection 
parentale ou non h son enfânt selon cette e r e ?  
P: operatio n d h t b n  de l'affection parentale 

Reaüré d'affection parentale 
Observation d'afEection parentale 
C o ~ u e n c e s  

6. Est-ce qu'il se pourrait que les mères se sentent parfois "coileuses", "super- 
p r o m m  OU &me um&~pou)es" lorsqu'eiies sont a f f é ~ t u e ~  avec 

leurs enfmts, selon cette màe? Si ouï, pourquoi? 
P: Conjoint 

SOci6t.e 
Gêne 
Humilïte 

7. Cette mère avaiî-elle déjà parlé d'affdon parentale avec d'autres ou lu des 
choses B œ @et? En a d - e U e  deja entendu parler? 
P : où 

Quand 
Dans quel contexte ou circonstances 

THÈME 4: L'IMPORTANCE DE L'AFFECTION PARENTALE 

1. Ceüe mère pense-telle que I'aEection parentale est nhssaire? 
P. Utiütéet importamz 

2. Quel r8le l'Section parenfale peutek jouer ou ne pas jouer selon cette &? 
P: Aspects du déveioppement de i'enfimt 

Relation parentenfant 
Sentiment de compétence et de bonheur du parent 



Cette mère peut4e expliquer pourquoi l'affection parentale est nécessaire ou 
non? 
P: Conséquences 

Développement de l'enfant 
Attachement entre le parent et i'enfant 
~icconsuinces particuu!res 
Etre bon parent 
Moment heureux 

4. Ceae mère peutelle expliquer pour qui Faffixtioa parentale est necessaire ou 
non? 
P: Pour l'enfant 

Pour le parent 

5. Est-ce que la mère pense que parfois Saffection parentaie est malmise ou 
inappropriée? 
P: Limites à l'affection 

&@libre avec l'autorité 

6. La mère peutek dt?crire des circonstances dans lesquelles Mection 
parentale est mauvaise ou inappropriee? 
P: PO UT QUO^ 

Comment 

TFIÈME 5: LES ANTÉCÉDENTS ET LES FACTEURS D'INFLUENCE À 
L'AFFECTION PARENTALE 

1. C e  mère peut-elle expliquer pourquoi des fois il y a de l'affection parentale 
et d'autres fois pas? 
P: Engenésai 

Dyade parentenfant pankx1ih 
Moment de vie précis 
Conditions et circonstances 
Antécédents 
Facteurs d'infiuence 

2. Quelle est l'expérience de cette m h  quant lk l ' e t i o n  parentale qu'eue 
observe dans son entourage? 
P: Famille elargie 

Amis, voisins et entourage 

3. Selon cette mère et ce qu'elle observe chez les autres, est-ce que la présence 
ou l'attitude du conjoint peut influencer I'affkction qubne mère donne B ses 
dm? 
P: Intimidation 

Réprimande 
Encouragement 
Fiirte 



est L'expérience de cette mère quant a Saffection parentale dans sa 
enfiutce? 
Avec chacun de ses parents 
Avec d'autres adultes 
Niveau de vie i'epoque 

est l'attitude du conjoint de cette mere vis-&-vis l'affection parentale? 
Son attitude 
Son enfànce 
Son sexe 

qu'il est plus hcile ou moins facile pour cette mère d'exprimer de 
i'afSection ses enfants iorsque son conjoint est là? 
P: DinQerre selon sa présence 

Commentaires qu'il peut faae 

Comment cene rnère se sent-ek vis-&-vis de son expérience globale 
d'atTection parentale? 

Est-ce que cette mère pense qu'on devrait enseigner aux parents &tre 
affectueux? 
P: Désirabfité de le f& 

FaisabW de le fhke 

Si oui, comment cette m8re pense-teiie que i'on pufiait le faire? 
P: Moyens 

Approche 

La mère a - t e k  deja fait de la thérapie. reçu de L'aide ou consulte? 
P: Habitude d'introspection 

Cornaissance des facteurs d'influence 

La mère a-t-ek aiiaité ses enfants? 
P: Raisons 

Durée de temps 
Facilité 
Maexions 
Sentiments 

La r&re veuteiïe ajouter quelque chose B cet entretien en général ou au sujet 
& i'afféction parentale? 

Qu'est-ce qui a fait que cette mere voulait participer ii la recherche? 

-- l u I I I I  ----------- 
CONCLUSION DE L'ENTRETIIEN - Remercier la mère d'avoir participer 
- Lui demander si e k  a aime faue l'entretien - Confirmer ses coordonnées pour un deuxième entretien au besoin 
- Lui donner mes coordonnées pour toute question ou préoccupation qu'elle 

pourrait avoir 



ANNEXE 6 - La lettre d'engagement mutuel 



L'affection parent& accord& aux enfants de moins de six ans, selon des m e e s  en 
müieu socio-économiquement faible 

L'~tudiante Iris Le Sieur de la Faculté dedocation de IWniversM de 
Sherbrookie effectue présentement une recherche au doctorat qui po- sur l'anection 
parentale chez des m m  B faible revenu. La recherche a pour but de comprendte 
l'expérience des ayant des enfmts ggés de moins & six ans en lien avec 
l'af5ection parentale. Ultimement, ces idofmations seront utiles aux gens qui 
de~ebpperom des ateliers et des programmes pour les parents et les familles en 
besoin, 

Nous vous invitons donc ii participer cette recherche en permettant Iris Le 
Sie= de vous rencontrer individuellement daos un local de l'école ou de la garderie 
que Mquente votre enfirnt et d'enregistrer (audio seulement) l'entrevue qui durera un 
maximum de 2 heures. Iris vous poseni des questions sur comment vous voyez 
l'affection parentaie, comment vous la ciécrivez ce que c'est pour vous, si vous pensez 
que les parents sont souvent affktueux avec leurs enfants ou non, etc. Ii s'agira 
vraiment de vous demander votre opinion, vos dflexiom, des exemples et vos 
commentaires sur le sujet. Au besoin, Iris vous demandera peut-tbe de la rencontrer 
nouveau après la premiere entrevue. 

Seuls Mudiante et les membres de son équipe d'encadrement professeurs 
Denis Trudeiïe. Pierre PaiW et Denise Paul) auront accès aux entrevues enregistrées. 
Toutes les données sont conMentiel3es. Néanmoins pendant l'entrevue, VOUS p0mz  
&man& en tout temps que Senregistrement soit interrompu et refiwr de mentionner 
certaines informations. Nous nous engageons de plus assurer votre anonymat 
E n .  il est entendu que vous participez B la recherche de plein gré et que VOUS 
pouvez vous retirer de la recherche B n'importe quel moment. 

Votre collaboration B cette recherche est pr&ieuse. Votre participation pouna. 
en plus de vous do=r l'occasion de partager votre vécu avec quelqu'un B l'écoute et 
de faire une réflexion, aider les chercheurs ainsi que d'autres d r e s  et familles qni 
pourront profiter des résultats de recherche pius tard Si vous acceptez d l  participer 
et que les conditions etablies vous conviennent, veuillez signer il l'endroit w u 6 .  

(Nom de la dre) (Signature de la mère) (Lieu et date) 

Sigruiture de lt~tudiante-chercheure Iris Le Sieur qui s'engage bgalement: 
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