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Partie 1: Les approches culturelles de la résilience 

Introduction 

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ƭΩƛƳōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜȄƛǘŞ ŘŜǎ 

relations qui existent entre culture et résilience. Ils proviennent de 16 groupes de chercheurs issus 

de différents contextes culturels (Afrique du Sud, Algérie, Burundi, Cameroun, Canada, France, 

Inde, Liban, Roumanie, Rwanda). Certains travaux analysent la résilience dans différents 

contextes ǇƻǳǊ Ŝƴ ŘŞƎŀƎŜǊ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΤ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀōƻǊdent la culture 

ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ Ł ƭŀ 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ   

Les contextes socioculturels auxquels les auteurs de cette première partie se sont 

intéressés sont variés : ils vont des populations générales dans un contexte donné, à des 

populations vivant une adversité particulière (violence extrême, criminalité, suicide, VIH/Sida), en 

passant par des groupes spécifiques de population (femmes ou enfants). Deb, Van Breda et 

ZaƭŀƪŜǘ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ Ł ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǎƛƴƎǳƭƛŝǊŜ ƻǳ ŀǳȄ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ 

en culture indienne, sud-africaine et libanaise. 5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ ŀōƻǊŘŜƴǘ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŦŀŎŜ Ł 

ŘŜǎ ŀŘǾŜǊǎƛǘŞǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ƻǳ ƎǊƻǳǇŜǎ ǎƻŎƛŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ 

Bergheul et .ƛǊƛǎ ǉǳƛ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞ Υ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴΣ ŎƘŜȊ ƭŜǎ 

populations auǘƻŎƘǘƻƴŜǎ Řǳ vǳŞōŜŎ ŜǘΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜΣ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ƳƛƴƻǊƛǘŞǎ Ŝƴ wƻǳƳŀƴƛŜΦ ¢ƻǳǎƛƎƴŀƴǘ 

porte également une attention aux populations autochtones du Québec. Il se penche sur la 

problématique de la construction de la résilience au suicide. Deux textes portent sur la résilience 

face au traumatisme (Kouadria et Bouzeriba Zattota; Sadouni). Simbananiye et Nikoyandoye 

abordent la résilience des personnes vivant avec le VIH/Sida au Burundi. Kimessoukié Omolomo 

et ses collaborateurs, ainsi que Bouzeriba se focalisent sur la résilience dans la population 

spécifique des femmes, respectivement au Cameroun et en Algérie. Ces auteurs ressortent le rôle 

significatif du soutien social et de la vie associative dans la construction de la résilience. Il apparait 

chez tous ces auteurs que la résilience est une expérience socialement et culturellement ancrée.  

[ŀ ŎǳƭǘǳǊŜΣ ǇǊƛǎŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊǎΣ ŘΩŀǘǘƛǘǳŘŜǎ ƻǳ ŘŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 

par une communauté ou un groupe, apparaît dans les travaux de plusieurs auteurs comme un 

facteur de protection ou de résilience. Benestroff associe la résistance des français lors de la 2ème 

guerre mondiale à une modalité de leur résilience face aux traumatismes de leur défaite et de 

ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴΦ {ŀƳŀƛ-IŀŘŘŀŘƛ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜΣ ǎƛ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ƭŜ Ǌecours aux dogmes religieux est source 

de résilience dans certains cas, un conformisme religieux sans épaisseur représente un facteur de 

risque.  

Parent, dans une démarche développementale, présente les résultats du recours à une 

pédagogie interculturelle pour construire la résilience culturelle chez une population estudiantine 

de migrants. Plotkin Amrami, pour sa part, étudie comment construire une culture de la résilience 

chez des élèves Israéliens, aux prises avec le conflit israélo-palestinien. IONESCU et ses  



 

 

ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊǎΣ ǉǳŀƴǘ Ł ŜǳȄΣ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǎƻŎƛƻ-politique dans la 

construction de la résilience sociétale et de la culture de la résilience.  

Tous les chercheurs qui ont proposé des travaux dans cette première partie illustrent la 

ŎǳƭǘǳǊŀƭƛǘŞΣ ƭŀ ǘǊŀƴǎŎǳƭǘǳǊŀƭƛǘŞΣ ƭΩƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾƛǘŞ ƻǳ ƭŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛōƛƭƛǘŞ 

ŎƭƛƴƛǉǳŜΣ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƻǳ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴŜ ŀǾŜƴǳŜ ƻǳǾŜǊǘŜ ǾŜǊǎ 

des pratiques fondées sur la résilience.  

Étienne Kimessoukié-Omolomo 
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Abstract 

In recent times, the popularity of positive psychology has resulted in an upsurge of resilience 

studies throughout the world. This presentation aims to discuss findings from investigations 

conducted in India. The multicultural aspect of the Indian society makes it a fascinating but 

complex area for research. Personalities and environments are shaped by unique regional 

subcultures, as well as traditional and contemporary influences. As a result of the existence of 

myriad sociocultural elements, researchers have reported a variety of factors across samples. On 

the basis of this discussion, directions for future research focusing on priority areas have been 

suggested. 

Keywords: Resilience, collectivistic culture, India, cultural resilience; socialization  

 

Comprendre la résilience dans une société multiculturelle : la 

perspective indienne 

Résumé 

Ces derniers temps, la popularité de la psychologie positive a entraîné une recrudescence des 

études sur la résilience à travers le monde. Cette présentation discute des résultats d'enquêtes 

menées en Inde. L'aspect multiculturel de la société indienne en fait un domaine de recherche 

fascinant mais complexe. Les personnalités et les environnements sont façonnés par des sous-

cultures régionales uniques, ainsi que par des influences traditionnelles et contemporaines. En 

raison de l'existence d'une myriade d'éléments socioculturels, les chercheurs ont rapporté une 

variété de facteurs à travers les échantillons. Sur la base de cette discussion, des orientations pour 

des recherches futures axées sur des domaines prioritaires sont suggérées. 

Mots-clés : Résilience, culture collectiviste, Inde, résilience culturelle, socialisation   
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1. Introduction 

Resilience research has garnered a lot of attention worldwide in the past decade due to the 

increasing popularity of the positive psychology movement. India has often been referred to as a 

multicultural society. According to Sen (2005), India is an immensely diverse country with many 

distinct pursuits, vastly disparate convictions, widely divergent customs and a veritable feast of 

viewpoints. In addition to being one of the oldest civilizations of the world, the country has 

witnessed foreign invasions from time to time. Furthermore, every political state also displays 

subcultural traits specific to that geographical region. These influences have not only shaped the 

broader religious and political climate of the country over the ages but have also contributed to 

other practices reflected in everyday behaviour such as habits, rituals, language, cuisine, clothing, 

societal, and family strǳŎǘǳǊŜ ŀƴŘ ŀōƻǾŜ ŀƭƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭǎΩ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛǘƛŜǎΦ ¢ƘŜǎŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ŦŜŀǘǳǊŜǎ 

interact with each other often contributing to both risks and protective factors in the process of 

resilience. This makes resilience research a complicated as well as challenging areas of work in 

India. With resilience research having gained popularity in India in the past decade or so, a number 

of related issues have emerged including those pertaining to the conceptualization of resilience 

in the Indian context, generalizability of global findings, and the need for empirically backed 

traditional findings. Most of these concerns stem from the fact that sociocultural factors prevalent 

in India are vastly different from the societies where majority of the studies are conducted. This 

issue also draws attention to the specific need for incorporating cultural factors and traditional 

concepts in resilience investigations by Indian researchers. This presentation is an attempt to 

discover the culture specific factors that contribute to resilience and provide suggestions for 

future researchers. 

1.1 Psychological resilience in India: An overview of past research 

Although scientific research on resilience in India can be traced only to the recent decades, the 

phenomena of individuals showing remarkable recovery and sometimes high levels of 

functioning, despite being born into underprivileged backgrounds have been a recurrent theme 

of mythological tales, folklore, films, songs and literature. Earlier, scientific studies conducted on 

the aftermath of adversity were largely based on the pathological framework. Following the 

positive psychology movement, researchers began to look at positive outcomes as well. While 

researchers explored a range of adversities, they were also cautious in operationalizing variables 

such as resilience and competence in accordance with the sample and adversity in question. A 

review of publications was conducted to specifically understand the current trend of resilience 

research in India. This section presents an analysis of recent findings in the area focusing on the 

participant description, challenges studied, protective factors and resilient outcomes. The findings 

are discussed with reference to sociocultural factors pertaining to the community, family and the 

individual. 

  



 

 

1.2 Participant description 

A large amount of resilience studies in India has employed young participants. These include 

college students (Nath & Pradhan, 2012), high school students (Deb & Arora, 2009; Narayanan, 

2015) and adolescents (Sood, Bakshi, & Devi, 2013). Other studies have focused on specific 

populations such married couples with infertility issues (Ganth, Thiyagarajan & Nigesh, 2013), 

adult survivors of the 2004 Tsunami (Rajkumar, Premkumar, & Tharyan, 2008), individuals with 

physical disabilities (Hariharan, Karimi, & Kishore, 2014). 

1.3 Adversities/challenges 

Research so far has focused on a range of adversities including academic stressors (Deb & Arora, 

2009), death of a family member (Harakraj, 2005), low socioeconomic status (Narayanan, 2015), 

and mental illness (Shrivastava & Desousa, 2016). In addition to the adversity being studied, some 

cumulative risk factors that stemmed from family and societal environment were also discovered. 

For instance in studying the effect of parental mental illness, Herbert, Manjula, and Philip (2013) 

found that stigma from relatives and friends added to the distress of individuals. This reflects the 

lack of sensitivity towards mental illness ς a common societal condition as portrayed by 

Ramprasad (2014) as ǿŜƭƭΦ wŀƳǇǊŀǎŀŘΩǎ όнлмпύ ƴŀǊǊŀǘƛƻƴ ƻŦ ƘŜǊ thirty-year battle with depression 

much of which was spent in India highlighted the stigma, blame, guilt and pain that emerged from 

a cultural misunderstanding about mental illness. Like stigma towards mental illness, academic 

stress is also created to some extent in the societal and family environments in India. In Asian 

cultures, children and adolescents are often trained through subtle suggestions as well as overt 

instructions to view their worth in terms of acadŜƳƛŎ ŀŎƘƛŜǾŜƳŜƴǘΦ /ƘǳŀΩǎ όнлммύ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƻŦ 

a highly ambitious Chinese mother who builds a tough academic regime for her daughters to 

ensure their success is a reflection of the Indian scenario as well. From their investigation on 

resilience and academic achievement among students aspiring to get admission into engineering 

and medical colleges, Deb and Arora (2012) confirm that college aspirants faced a number of risk 

factors that emerged from the families and the society around them. The acknowledgement that 

the academic environment comprises of many risk factors has led resilience researchers to focus 

on it extensively.  

1.4 Internal protective factors  

Several studies have reported individual traits and coping mechanisms that have contributed to 

the process of resilience. These investigations have established the relationship between 

resilience and a range of other variables including general positive affect, emotional ties, and 

psychological well-being (Sood, Bakshi, & Devi, 2013), positive affect and life satisfaction (Nath & 

Pradhan, 2012; Singh & Yu, 2010), and self-esteem and self-efficacy (Deb & Arora, 2009). The 

importance of religiosity in coping was reported in a number of investigators including Harakraj 

(2005) and Herbert, Manjula, and Philip (2013).  



 

 

Besides these findings that were consistent with global resilience reports, researchers have 

also attempted to link resilience with ancient Indian concepts of personality traits. The concept of 

Triguna (tri refers to three; guna means characteristics) that consists of Satva, Rajas and Tamas, 

has been commonly cited in the ancient Indian texts in describing personality. These are 

constitutional and inherited psychological and physical predispositions; and Satva is allotted a 

very unique position in the whole scheme of personality (Kapur, 2013). From an earlier attempt 

in which preschool children with and without psychiatric disturbance were assessed on the 

triguna, Kapur et al. (1997) found that most of the children in the latter group had Satvik 

disposition. This might suggest that the Satvika temperament may be a protective factor against 

psychopathology as claimed in Ayurveda. More recently, Narayanan (2015), in an attempt to link 

the Triguna with resilience in 1451 adolescents from low socio-economic status groups, reported 

that the three gunas were significant predictors of resilience. Kapur (2013) claims that Satva is  

άΧ ǘƘŜ ǾŜǊȅ ŜǎǎŜƴŎŜ ƻŦ ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜΧέ όǇΦ 263) and it is not only an inherited predisposition to 

resilience, but can also be developed by the individual.Ascetics and yogis through changes in 

lifestyle aim to become Satvika that is, someone who is truthful, in control, virtuous, kind, 

ŦƻǊƎƛǾƛƴƎΣ ǘƘŜƛǎǘǎΣ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘΣ ŜƳǇŀǘƘƛŎΣ άǳƴǇŜǊǘǳǊōŜŘ ōȅ ƎƻƻŘ ƻǊ ōŀŘΣ ǎƻǊǊƻǿǎ ƻǊ ƧƻȅǎΣ ƭƛƪŜǎ ƻǊ 

dislƛƪŜǎ ŀƴŘ ƛǎ ŦǊŜŜ ŦǊƻƳ Ǉŀǎǎƛƻƴέ όYŀǇǳǊΣ нлмоΣ ǇΦ 263). Kapur (2013) claims that Satvik 

characteristics can be acquired by bringing about changes within the individual and in the external 

environment. Furthermore, in analyzing resilience and competence with reference to child care 

in ancient India, Kapur (2013) presents some unique observations about Indian mythology and 

legends such as the efforts of Gods and mothers to train children to be invulnerable. In the 

Sanskrit narrative Mahabharata, the characters Karna and Duryodhana had been bestowed strong 

protective invisible powers, yet remained vulnerable to risk, the demon Hiranyakasyapu was 

blessed with immortality as he could be killed neither by a man nor an animal, neither during the 

day nor the night but was ultimately killed by during twilight. Kapur (2013) gathers that such 

boons towards invulnerability in Indian myths have met with failures; imparting the message that 

individuals cannot always remain protected by removing the adversities but resilience can be built 

and enhanced through personal efforts. The above discussion suggests the link between these 

traditional concepts and resilience. Further exploration on this may lead to a better understanding 

of the cultural notion of resilience.  

1.5 External protective factors  

Like other collectivistic cultures, the family and community system forms an integral part of the 

Indian society. The family is expected to not only provide a safe and secure environment for a 

growing child, but also forms the core area of identity in adulthood. Resilience researchers have 

reported findings related to external support that pertains to the family as well as the community. 

CƻǊ ƛƴǎǘŀƴŎŜΣ IŀǊŀƪǊŀƧΩǎ όнллрύ ǎǘǳŘȅ ƻƴ ǘƘŜ ƭƻǎǎ ƻŦ ŀ ŦŀƳƛƭȅ ƳŜƳōŜǊ ǊŜǾŜŀƭŜŘ ƻǇŜƴ 

communication between family members, religion, support of relatives and friends, respect and 

trust between family members among the most frequently reported resiliency factors while 

DŀƴǘƘΣ ¢ƘƛȅŀƎŀǊŀƧŀƴΣ ŀƴŘ bƛƎŜǎƘΩǎ όнлмоύ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴ ƻƴ ƛƴŦŜǊǘƛƭƛǘȅ ƛǎǎǳŜǎ ŀƳƻƴƎ ŎƻǳǇƭŜs found 

resilience and status of infertility as significant predictors of marital satisfaction. The most 



 

 

ŦǊŜǉǳŜƴǘƭȅ ǊŜǇƻǊǘŜŘ ǇǊƻǘŜŎǘƛǾŜ ŦŀŎǘƻǊ ƛƴ IŜǊōŜǊǘΣ aŀƴƧǳƭŀΣ ŀƴŘ tƘƛƭƛǇΩǎ όнлмоύ ǎǘǳŘȅ ǿŀǎ ŀ 

supportive relationship. Rajkumar, Premkumar, and ¢ƘŀǊȅŀƴΩǎ (2008) qualitative study on 

survivors of the Asian tsunami in 2004 provided valuable insight into ethno-cultural coping 

mechanisms. On the basis of reports that survivors valued their unique individual, social and 

spiritual coping strategies more than formal mental health services, the researchers 

recommended that post-disaster interventions should be aimed at strengthening prevailing 

community coping strategies. These protective factors that highlight the importance of societal 

bonds and togetherness may be explained on the basis of sociocultural notions regarding familial 

and societal bonds. For example, traditional Indian families lived in a joint-family setting with at 

least three or sometimes four generations of the family sharing the same house. A strong, 

hierarchical power structure ensured the smooth running of the family system. This may be 

ǳƴŘŜǊǎǘƻƻŘ ǘƘǊƻǳƎƘ ǘƘŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ǘƘŀǘ ǘƘŜ LƴŘƛŀƴ ǎƻŎƛŜǘȅ ƛǎ ŀ άƘƛŜǊŀǊŎƘƛŎŀƭ ǎȅǎǘŜƳ ƛƴ ǿƘƛŎƘ ŀƭƭ 

obligations and duties arise from being a member of the family, a member of a work group, an 

ŜƳǇƭƻȅŜŜ ƻǊ ŀƴ ŜƳǇƭƻȅŜǊέ ό[ŜǿƛǎΣ мфффΣ оплύΦ ²ƛǘƘƛƴ ǘƘƛǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭǎ ƭŜŀǊƴŜŘ ǘƻ 

develop and maintain strong social bonds during their early years, cultivated desirable attributes 

such as sharing and kindness that may promote well-being, and always found support around 

them; but at the same time there were risk factors that caused significant distress to the family 

members. For instance, the younger or those weaker in hierarchy would have to accept decisions 

that they disagreed with and the lack of personal space was not acceptable to some.   

With time and exposure to other ways of life across the world, the joint family system 

eventually began to fall apart. Contemporary India represents different kinds of blended families 

but despite the change in family structure, the importance of social and family ties continues to 

be emphasized upon and common cultural rules such as social responsibilities towards extended 

family and community, respect and obedience towards authority figures and loyalty towards 

families continue to be common factors across different regions, sub-communities and 

socioeconomic classes. This explains the role of the family and society as protective factors in 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭǎΩ ƭƛǾŜǎΦ Lǘ ŀƭǎƻ ƘƛƎƘƭƛƎƘǘǎ ǎƻƳŜ ƻŦ the risk factors that may stem from the same 

environment such as societal expectations, authoritarianism, and emotional codependency. 

  



 

 

2. Discussion and suggestions for future research 

Resilience research has come a long way since the traditional deficit based approach that was 

dominant in India prior to the positive psychology movement. However, a number of areas still 

need to be focused upon. The following areas may be considered as the priority for future 

research:  

First of all, researchers should strongly focus on using traditional Indian concepts in 

studying resilience. Further empirical research is expected to reveal more about the inherited 

elements of the collective unconscious that may be involved in the resilience process. Also, such 

findings would also be more valuable in terms of generalizability in similar populations. 

Furthermore, Kapur (2013) recommends that exploration in integration and application of Indian 

and Western concepts in interpreting the complexity of resilience could help in understanding 

resilience holistically, both as theory and practice. Second of all, resilience has so far been 

considered in investigations in accordance with sociocultural standards of competence in 

different areas. However, in many publications, competence has not operationalized in 

categorical terms resulting in providing only a vague understanding of the criteria for non-Indian 

readers. Reporting of these criteria as also the judgment of significant challenges in objective 

terms with reference to cultural considerations may help to convey the criteria in a better manner. 

Third of all, while few researchers have developed measures specifically to the Indian population, 

others have used standardized versions of measures developed in the west. Development of 

measures specific to different challenges as well as different populations may be helpful in the 

long run. Additionally, conducting in-depth qualitative research involving interviews, focus group 

discussions, and nonverbal feedback will help to identify unique cultural aspects that may not be 

evident through quantitative methods.  

In addition, the importance of social and family ties as is the characteristic of a collectivistic 

society has already been emphasized by Indian researchers. However the globalization trends in 

society have also resulted in the identification of an individual streak, besides the collectivism. For 

instance, while the close ties between the individual and society is a strong protective factor in 

resilience, at the same time high levels of pressure to conform to societal or traditional standards 

and obedience to hierarchical norms could function as risk factors that may cause mild to severe 

distress to specific individuals. Thus caution must be maintained in considering sociocultural 

aspects that may function both as risk and protective factors in different circumstances. 

Furthermore, application of these findings through resilience interventions is important. 

Exploration of such interventions is still limited. Therefore future researchers need to consider 

this as a priority area of work in the near future. 



 

 

3. Conclusion 

The above discussion represents a summary of findings and an outline of issues that need to be 

addressed for now. But due to the rapidly changing society, more such factors may emerge from 

time to time. The challenge for future resilience researchers is to find ways to address the diversity 

of the Indian sociocultural environment in their work. The findings from such research may be 

applied in the area of interventions and social policies at individual and community levels. 
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Abstract 

Resilience is increasingly recognised as culturally and contextually located, and thus there is a 

growing focus on culture in resilience research. A survey of all human resilience studies conducted 

or published by South Africans or about South Africa between 2005 and 2014 were reviewed, and 

it was found that few examined the cultural basis of resilience. This paper explores some of the 

reasons why studying resilience and culture is unexpectedly difficult in South Africa. Using an 

example of an apparently culturally-based resilience process, the paper critically engages with the 

meaning of cultural resilience in South Africa. 

Keywords: Resilience, culture, passive acceptance, race, language, context 

 

Résilience et culture Υ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ Řǳ {ǳŘ 

Résumé  

La résilience est de plus en plus reconnue comme culturellement et contextuellement localisée, 

et de ce fait, on s'intéresse de plus en plus à la culture dans la recherche sur la résilience. Un 

relevé de toutes les études sur la résilience humaine menées ou publiées par les Sud-Africains ou 

sur l'Afrique du Sud entre 2005 et 2014 a été réalisé, et il se révèle que peu d'entre elles portent 

sur les fondements culturels de la résilience. Cet article explore quelques-unes des raisons pour 

lesquelles l'étude de la résilience et de la culture est étonnamment difficile en Afrique du Sud. En 

utilisant un exemple d'un processus de résilience apparemment culturel, l'article aborde de 

manière critique le sens de la résilience culturelle en Afrique du Sud. 

Mots-clés : Résilience, culture, acceptation passive, race, langue, contexte 
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1. Introduction 

The Cape Peninsula in South Africa contains the greatest diversity of plants anywhere in the world 

ς it is a floral paradise well worth visiting! Similarly, South Africa is a country with great diversity 

of human beings. We have eleven official languages, ten of which are indigenous to our region. 

Given the high levels of cultural diversity and the predominance of indigenous people, you would 

think that resilience research in South Africa would have given great attention to culture and 

indigenous knowledge systems. But in fact, this is not the case. Culture has seldom been 

addressed by resilience researchers over the past 10 or so years. 

2. Methods 

I conducted an exhaustive search for journal articles published in the ten years between 2005 and 

2014 with the words resilience, resilient or resiliency anywhere in the article or the database 

fields. I manually searched the tables of contents of every South African journal, as well as all 35 

electronic databases to which the University of Johannesburg subscribes. This yielded 373 

references. I decided to exclude the 43 papers written or co-authored by Prof Linda Theron, which 

account for to an impressive 12% of all South African resilience publications, because of her strong 

and singular focus on cultural resilience. She will be presenting a keynote address on her work at 

ǘƘŜ /ƻƴƎǊŜǎǎΦ hŦ ǘƘŜ ǊŜƳŀƛƴƛƴƎ оол ǇŀǇŜǊǎΣ ƻƴƭȅ мн҈ ŦƻŎǳǎŜŘ ŜȄǇƭƛŎƛǘƭȅ ƻƴ ΨŎǳƭǘǳǊŜΩ ƛn their 

discussion of resilience. 12%! This result was surprising! However, it is supported by the review, 

conducted by Theron and Theron (2010) on South African youth resilience studies between 1990 

and 2008, in which only nine out of 23 studies suggested that resilience was embedded in culture, 

ŀƴŘ ƛƴ ŀƭƭ ƻŦ ǘƘŜǎŜ ΨŎǳƭǘǳǊŜΩ ǿŀǎ ƭŀǊƎŜƭȅ ǊŜŘǳŎŜŘ ǘƻ ǎǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘȅ ƻǊ ǊŜƭƛƎƛƻƴΦ 

3. Aim 

In this paper I wish to accomplish two things. First, I want to provide a brief explanation as to why 

researching culture and cultural resilience in South Africa is unexpectedly difficult. And second, I 

want to introduce one resilience process that emerges as indigenous or cultural, and explain why 

it is problematic as an example of cultural resilience. Through this, I hope to problematize the 

ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƻŦ ΨǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ŎǳƭǘǳǊŜΩ ŀǎ ǿŜ ǎŜǘ ƻǳǘ ǘƻƎŜǘƘŜǊ ƻƴ ǘƘƛǎ ƧƻǳǊƴŜȅ ƻǾŜǊ ǘƘŜ ƴŜȄǘ ŦŜǿ ŘŀȅǎΦ 

4. Context 

So, why is there so little South African research on cultural resilience? I can talk at length, but let 

me very briefly mention what I think are the three main reasons.  

First, there is a tendency to conflate culture and race. Apartheid was based on racial 

classifications: everyone was either African, Asian, Coloured or White. Many studies ask about 

race group, but not about cultural identity. But race is not equivalent to culture ς there are 

numerous African ethnic groups, for example, who often have distinctive cultural traditions and 

beliefs. 



 

 

{ŜŎƻƴŘΣ ōŜŎŀǳǎŜ ƻŦ Ƴȅ ŎƻǳƴǘǊȅΩǎ ƭƻƴƎ ŀƴŘ ǳƎƭȅ ƘƛǎǘƻǊȅ ƻŦ ǊŀŎƛŀƭ ƻǇǇǊŜǎǎƛƻƴΣ Ƴŀƴȅ 

researchers are ambivalent about asking about race and culture, and instead ask instead about 

home language. But this is not a good proxy for culture; for example, both people of British 

descent such as myself and people of Indian descent have English as a home language, but our 

cultures are very different. And many coloured and African families also speak English at home. 

Third, race (and thus also culture) aligns with politics and thus also social history and 

socioeconomic status. All black people have, to a greater or lesser extent, experienced 350 years 

of oppression, exploitation and poverty, first under British colonial rule and then under the White 

Afrikaner Nationalist Party. Both colonialism and apartheid, combined with various missionary 

movements and migrant labour, had a heavy toll on African communities and cultures.  

Thus, when one studies a particular cultural group in the 21st Century, it is virtually 

ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ǘƻ ǘŜŀǎŜ ŀǇŀǊǘ ǘƘŀǘ ƎǊƻǳǇΩǎ ƻǊƛƎƛƴŀƭ ŎǳƭǘǳǊŜ όǿƘƛŎƘ Ƴŀȅ ƘŀǾŜ ƭŀǎǘ ŜȄƛǎǘŜŘ ǇǊƛǎǘƛƴŜƭȅ ŀ 

few hundred years ago) from the legacy of colonialism and apartheid. This legacy may have given 

rise to practices that appear and may even be self-ŘŜŦƛƴŜŘ ŀǎ ΨŎǳƭǘǳǊŀƭΩΣ ōǳǘ ŀǊŜ ƛƴ ŦŀŎǘ ǎǳǊǾƛǾŀƭ 

responses to profound multigenerational deprivation. And to further complicate matters, post-

1994 affirmative opportunities for black people have led some African families to abandon 

traditional ways of living in favour of Western ways. This manifests in a growing intergenerational 

gap (Cook & White, 2006) with many young black people eschewing traditional life styles, beliefs 

and practices. 

For all these reasons, it is much harder to answer questions about the cultural roots and 

expressions of resilience in South Africa than you might have expected. And perhaps the same is 

true in many other countries in the world. 

5. Illustration 

Let me illustrate this with an example of a cultural resilience process that emerged in a quarter of 

ǘƘŜ {ƻǳǘƘ !ŦǊƛŎŀƴ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜ ǎǘǳŘƛŜǎ L ǊŜǾƛŜǿŜŘΦ Lǘ ƛǎ Ƴƻǎǘ ŎƻƳƳƻƴƭȅ ǊŜŦŜǊǊŜŘ ǘƻ ŀǎ Ψpassive 

ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜΩΣ ŀƴŘ ǊŜŦŜǊǎ ǘƻ ŀ ǎǘƻƛŎ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜ ƻŦ ǘƘŜ ƛƴŜǾƛǘŀōƛƭƛǘȅ ƻŦ ƻƴŜΩǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴΣ ŀƴ ŀǾƻƛŘŀƴŎŜ 

ƻŦ ǘƘƛƴƪƛƴƎ ŀōƻǳǘ ƛǘΣ ŀƴŘ ƻŦǘŜƴ ŀ ǊŜǎƛƎƴŜŘ ōŜƘŀǾƛƻǳǊŀƭ ǎǘŀƴŎŜΦ ΨtŀǎǎƛǾŜ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜΩ ƛǎ ŘŜǎŎǊƛōŜŘ ƛƴ 

ƻƴŜ ǇŀǇŜǊ ŀǎ ŀƴ άƛƴŘƛƎŜƴƻǳǎ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŀƴŘ ƭƻŎŀƭ ǊŜǎƻǳǊŎŜέ (Burgess & Campbell, 2014, p. 885) and 

indigenous care-ƎƛǾŜǊǎ ƛƴ ŀ ƴǳƳōŜǊ ƻŦ ƻǘƘŜǊ ǇŀǇŜǊǎ ŘŜǎŎǊƛōŜ ƛǘ ŀǎ ΨŎǳƭǘǳǊŀƭƭȅ ŜƴŘƻǊǎŜŘΩ 

(Fjermestad, Kvestad, Daniel, & Lie, 2008; Petersen, Baillie, Bhana, Health, & Poverty Research 

Programme Consortium, 2012). 

L ǇǊƻǾƛŘŜ Ƨǳǎǘ ŀ ƘŀƴŘŦǳƭ ƻŦ ŜȄŀƳǇƭŜǎ ǘƻ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŜΥ ά¸ƻǳ ƪƴƻǿ ƛŦ ǎƻƳŜƻƴŜ ŎƭƻǎŜ ǘƻ ȅƻǳ ŘƛŜǎΣ 

ȅƻǳ ŘƻƴΩǘ ŜǾŜƴ ŦŜŜƭ ǘƘŀǘ ƳǳŎƘ Ǉŀƛƴ ŀƴȅƳƻǊŜΦ You eventually accept everything. People die these 

ŘŀȅǎΦ LǘΩǎ ƴƻǘ ƻƴƭȅ ǘƘƛǎ ŎƘƛƭŘ ǿƘƻ Ǝƻǘ ǎǘŀōōŜŘΦ ! ƭƻǘ ƻŦ ǇŜƻǇƭŜ ŘƛŜ ǎƻƳŜǘƛƳŜǎ ƻŦ IL±κ!L5{έ 

(Petersen et al., 2012)Φ άL ŀƳ ƴƻǘ ƘŀǇǇȅ ƛƴ ƳŀǊǊƛŀƎŜ ōŜŎŀǳǎŜ ǘƘŜ ŦŀǘƘŜǊ ƻŦ ǘƘŜ ƘƻǳǎŜƘƻƭŘ Ƙŀǎ ƭŜŦǘ 

and is living in [another town] and I am left to take care of the house alone. I heard that he paid 

lobola for another wife and is living with her. I was very angry at first, but now I have accepted it 



 

 

ǘƘŜǊŜ ƛǎ ƴƻǘƘƛƴƎ L Ŏŀƴ ŘƻΣ ƛǘ ƛǎ Ƨǳǎǘ Ƙƻǿ ƳŜƴ ŀǊŜέ (Burgess & Campbell, 2014). ά²ƛǘƘ ǊŜƎŀǊŘǎ ǘƻ Ƴȅ 

IL± ǎǘŀǘǳǎ L ƘŀǾŜ Ƨǳǎǘ ǘƻƭŘ ƳȅǎŜƭŦ ǘƘŀǘ LΩƳ ǎƛŎƪ ŀƴŘ Ƴȅ ŘŜŜǇ ǘƘƛƴƪƛƴƎ ŀōƻǳǘ ƛǘ ǿƛƭƭ ƴƻǘ ƘŜƭp me. I 

have just accepted itΣ ƭƛƪŜ L ƘŀǾŜ ŀƭǎƻ ŀŎŎŜǇǘŜŘ ǘƘŀǘ L ƘŀǾŜ ŀǊǘƘǊƛǘƛǎέ (Burgess & Campbell, 2014). 

άL ώŀ ŎƘƛƭŘ ƛƴ ŀ ŎƘƛƭŘ-headed household] have told myself that even if my relatives do not love me, 

I must just face the problems that I come across and accept them. Like when my uncle told us 

ǘƘŀǘ ǿŜ Ƴǳǎǘ ƭŜŀǾŜ Ƙƛǎ ƘƻƳŜ ŀƴŘ ŦƛƴŘ ƻǳǊ ƻǿƴ ǇƭŀŎŜΦ L ŘƛŘƴΩǘ ǘǊȅ ǘƻ ǇƭŜŀŘ ǿƛǘƘ ƘƛƳΦ L Ƨǳǎǘ ŀǎƪŜŘ 

Ƴȅ ŦǊƛŜƴŘ ǘƻ ƘŜƭǇ ƳŜ ƳƻǾŜέ (Nziyane & Alpaslan, 2014). 

tŀǎǎƛǾŜ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜ ƛǎ ƻŦǘŜƴ ŀŎŎƻƳǇŀƴƛŜŘ ōȅ ƪŜŜǇƛƴƎ ǎƛƭŜƴǘ Υ άL ώŀƴ ƻǊǇƘŀƴϐ Řƻƴϥǘ ōŜƭƛŜǾŜ ƛƴ 

talking to someone about how I feel. I just keep it to myself. It helps me. Even if I'm very angry I 

just keep quiet. Most of the time I don't like to ask for help ŦǊƻƳ ŀƴƻǘƘŜǊ ǇŜǊǎƻƴέ (Mthiyane, 

2012). ά!ƭƳƻǎǘ ǿƛǘƘƻǳǘ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴΣ ǘƘŜ ǿƻƳŜƴ ώǿƘƻ ƘŀŘ ƭƻǎǘ ŀ ŎƘƛƭŘ ǘƻ !ƛŘǎϐ kept their grief to 

themselves, not because of an unwillingness or inability to confront their loss, but more as a 

ƳŀǘǘŜǊ ƻŦ ǎǳǊǾƛǾŀƭέ (Demmer, 2010). 

tŀǎǎƛǾŜ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜ ƛǎ ŀƭǎƻ ŀǎǎƻŎƛŀǘŜŘ ǿƛǘƘ ŦƻǊƎŜǘǘƛƴƎ ŀƴŘ ƴƻǘ ǘƘƛƴƪƛƴƎ ŀōƻǳǘ ƻƴŜΩǎ ŘƛǎǘǊŜǎǎ 

ƻǊ ǘǊŀǳƳŀǘƛŎ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜǎ Υ άL ŀŎŎŜǇǘŜŘ ǘƘŀǘ ƛǘ ώǎƘŜ ǿŀǎ ŀōŘǳŎǘŜŘ ŦƻǊ ŀ ǿŜŜƪ ŀƴŘ ǊŀǇŜŘϐ ƛǎ ǘƘŜ ǇŀǎǘΦ 

I mustn't put it in my mind because it is going to condemn my mind. I am looking forward to my 

ŦǳǘǳǊŜ ŀƴŘ L ƪƴƻǿ ǘƘŀǘ L ǎǘƛƭƭ ƘŀǾŜ ŀ ŦǳǘǳǊŜ ŜǾŜƴ ǘƘƻǳƎƘ L ŘƛŘ Ǝƻ ǘƘǊƻǳƎƘ ǘƘŀǘ ōŀŘ ΨǎǘǳŦŦΩ 

ώŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜϐέ (Phasha, 2009) 

6. Critic 

It seems, then, that passive acceptance is a widely practiced and culturally endorsed resilience 

process. But is it resilience and is it cultural?  

Now, I recognise my own bias in asking these questions. My social work training is rooted 

ƛƴ ǇǎȅŎƘƻŘȅƴŀƳƛŎ ǘƘŜƻǊȅΣ ǿƘƛŎƘ ƛǎ ŀƴǘƛǘƘŜǘƛŎŀƭ ǘƻ ΨǇŀǎǎƛǾŜ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜΩΦ !ƴŘ Ƴȅ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ƧƻǳǊƴŜȅ 

of self-growth, having a long history of depression, is rooted in thinking a lot about my life and 

ƴƻǘ ŀŎŎŜǇǘƛƴƎ ŀƴȅǘƘƛƴƎ ŀǎ ƛǎΦ ¢ƘǳǎΣ ŀŎŎƻǊŘƛƴƎ ǘƻ Ƴȅ ƻǿƴ ŎǳƭǘǳǊŀƭΣ ǘƘŜ ƴƻǘƛƻƴ ƻŦ ΨǇŀǎǎƛǾŜ 

ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜΩ ƛǎ ǎŜǾŜǊŜƭȅ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎΦ {ƻΣ LΣ ƭƛƪŜ ǎƻƳŜ ƻŦ ȅƻǳ ǇŜǊƘŀǇǎΣ ŀƳ ǊŜǉǳƛǊŜŘ ǘo suspend or 

bracket my own assumptions about resilience and well-being. 

¢ƻ ŀƴǎǿŜǊ ǘƘŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ΨLǎ ǘƘƛǎ ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜΚΩ ǿŜ ƴŜŜŘ ǘƻ ǊŜŎƻƎƴƛǎŜ ǘƘŀǘ ǘƘŜ ŀŘǾŜǊǎƛǘƛŜǎ ƛƴ ǘƘŜ 

Global North that trigger resilience are typically different from those in the Global South. 

Resilience theory in the North is often premised on a discrete and time-limited trauma, but in the 

South resilience is almost always in response to intractable, often life-long, profound deprivation. 

It has no beginning or end ς it is just a fact of life. And in such circumstances, survival is often the 

best one can hope for. So, if resilience is defined as post-traumatic growth, then passive 

acceptance cannot be regarded as resilience. But if resilience is defined as doing as well one 

possibly can in the midst of prolonged adversity, then passive acceptance surely is a form of 

resilience. The fact that this approach conflicts with Western notions of self-awareness and being 

ƛƴ ǘƻǳŎƘ ǿƛǘƘ ƻƴŜΩǎ ŜƳƻǘƛƻƴǎΣ ǿƛǘƘ ǘƘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ƻŦ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ŎŀǘƘŀǊǎƛǎΣ does not disqualify 



 

 

it from being a resilience process. It is simply a different process. Perhaps we might consider it a 

ŦƻǊƳ ƻŦ άƘƛŘŘŜƴ ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜέ (Ungar, 2004), in that according to Western norms, it might be 

considered a form of denial.  

To answer the ǉǳŜǎǘƛƻƴ ΨLǎ ǇŀǎǎƛǾŜ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭΚΩ ƛǎ ŦŀǊ ƘŀǊŘŜǊΦ CǊƻƳ ŀ {ƻǳǘƘ !ŦǊƛŎŀƴ 

perspective, this is an unanswerable question, because we have no way of peeling back the layers 

of history to pre-apartheid, precolonial days. However, all of the evidence suggests that passive 

acceptance is more about poverty than it is about culture. It appears to be something people do 

when their life world is dominated by profound and long-term deprivation, and where resources 

are meagre and opportunities for change are bleak. It does not, therefore, appear to be a cultural 

resilience mechanism, but rather a social one. It is more a response to socioeconomic conditions 

than something that wells up from the cultural life-force of a community. On the other hand, since 

it appearǎ ǘƻ ƘŀǾŜ ōŜŜƴ ǳǎŜŘ ŦƻǊ ƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎΣ ƛǘ Ƴŀȅ ǿŜƭƭ ƘŀǾŜ ŜŀǊƴŜŘ ǘƘŜ ƭŀōŜƭ ƻŦ ΨŎǳƭǘǳǊŀƭΩΣ ǎƛƴŎŜ 

culture is alive and constantly evolving in response to the social environment. 

7. Conclusion 

In conclusion, cultural resilience research in South Africa is complicated by the muddling of culture 

with history, politics and economics. And resilience itself is severely critiqued when it results in 

ǘƘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ƻŦ ǘƘŜ ƻǇǇǊŜǎǎƛǾŜ ǎǘŀǘǳǎ ǉǳƻΣ ŀǎ ƛǎ ƻŦǘŜƴ ǘƘŜ ŎŀǎŜ ǿƛǘƘ ΨǇŀǎǎƛǾŜ ŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜΩΦ Lƴ 

South Africa, particularly as younger people and urbanised people move further and further from 

their cultural traditions, perhaps the questions we should ask are less about culture, and more 

about context. Are these practices appropriate for the current context? Are these practices in 

continuity with historical practices? Do they work? And do they contribute to structural change in 

society? 
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Résumé 

La vie est violence, elle est de toute époque et de tout pays ; violence ordinaire et violence 

pathologique. Elle guette surtout les jeunes libanais qui la subissent car ils en sont principalement 

à la fois les acteurs et les victimes. Ce texte comporte deux volets. Le premier analyse le trauma 

et la violence au niveau individuel et collectif. Une illustration qui porte sur le cas libanais et 

proche-oriental tente de mettre en lumière le traumatisme subi par ces collectivités : un 

ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜΦ Le second évoque les voies de transformation de la 

violence (thérapeutiques et autres), en vue de la guérison pour promouvoir en fin de ce 

ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ƭŜ ǇŀǊŘƻƴ ŎƻƳƳŜ ǎƛƎƴŜ ŘŜ ƎǳŞǊƛǎƻƴ Ŝǘ ǇƻǊǘŜ ƻǳǾŜǊǘŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ 

Mots-clés : Violence, trauma, jeunes, famille, Liban, pardon, guérison, thérapie 

 

From trauma to healing: The Lebanese context 

Abstract 

Life is violence, at any age and in any undergo it because they are both actors and victims. This 

text has two parts. The first one analyzes the trauma and the violence at the individual and 

collective level. An illustration of the case of Lebanon and the Middle East tries to highlight the 

trauma suffered by these communities: a trauma to the point of disaster. The second invokes the 

ways of transforming violence (therapeutic and other), with a view to healing, to promote 

forgiveness at the end of this journey as a sign of healing and an open door to the future. 

Keywords: Violence, trauma, youth, family, Lebanon, forgiveness, healing, therapy 
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1. Du trauma à la guérison : Contexte libanais 

La vie est violence. Elle est en perpétuel conflit entre Eros et Thanatos. De cet incessant 

ŀŦŦǊƻƴǘŜƳŜƴǘ ŘŞǇŜƴŘ ƴƻǘǊŜ ŜȄƛǎǘŜƴŎŜΦ 5ŀƴǎ ƭΩŀƳŀƭƎŀƳŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƘŀƛƴŜΣ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ Ŝǘ ŘŜ 

la destruction, de la tolérance et du fanatisme, la violence est un phénomène réel qui existe 

ŘŜǇǳƛǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ŝǘ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ƘǳƳŀƛƴŜ ǉǳi la concrétise : une problématique récurrente et 

ƴƻƴ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǳƴ ǎǳƧŜǘ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ŞǇƻǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ǘƻǳǎ Ǉŀȅǎ Τ ǇŀǊƭŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

ƭŀƴƎǳŜǎ Ŝǘ ǎΩŀŎŎƻǳǘǊŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾƛǎŀƎŜǎΦ 9ƭƭŜ ǘƻǳŎƘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƛǾƛƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǇǊŜǎǉǳŜ Ŝǘ ƎǳŜǘǘŜ 

surtout les jeunes qui la subissent cas ils en sont principalement à la fois les acteurs et les victimes.  

[ŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ƴŜ ǎŜ ǊŞŘǳƛǘ Ǉŀǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ƎǳŜǊǊŜ ƻǳ Ł ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀǳǘǊŜΦ bƻǳǎ ƭŀ Ŏƾǘƻȅƻƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƧƻǳǊǎΦ  

Comment sortir de cette violence qui assassine la vie ? Par quel moyen cette vie pourrait-

elle être restituée, ressuscitée, sans amertume ? Comment dépasser nos traumatismes, sublimer 

nos tendances violentes, colmater nos blessures ? Quelles sont les différentes perspectives 

thérapeutiques et quelle place accorder au pardon ?  Nous allons essayer dans notre intervention 

de penser la violence, la nommer, en vue de la transformer, la canaliser en nous situant dans un 

contexte mondial mais aussi libanais.  

Deux volets orienteront nos propos : 1) Violence et traumatisme ; 2) Au-delà du trauma : 

voies thérapeutiques et ouverture au pardon.  

2. Violence et traumatisme 

¦ƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ƛƳǇǊŞǾǳ ǉǳƛ 

surprend totalement le sujet provoquant une réaction autoplastique qui mène à une modification 

du moi partielle ou même totale (Ferenczi,1934). Le traumatisme touche le psychisme et le corps, 

son effet est alors ravageur. Il vient bouleverser la personnalité dans son présent, son futur et 

même dans son passé (Crocq, 1985). 

2.1 Regard sur le trauma et la violence  

Quand on parle de crise, on pense au trauma ; celui-ci est permanent. Il se répète sans cesse à 

ŘŜǎ ƳƻƳŜƴǘǎ ǇǊŞŎƛǎ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ŘƻƴƴŜƴǘ ƭΩƛƭƭǳǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴǎǘŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƴ ǊŞŀƭƛǘŞΣ ƛƭ Ŧŀƛǘ 

ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ǇŀǎǎŞ Ŝǘ ǎŜ ŦǊŀȅŜǊŀ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŦǳǘǳǊΦ 5ŝǎ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ƭŀ ƳƻƛƴŘǊŜ ŎǊƛǎŜΣ ǘƻǳǘ 

ce qui est dans la mémoire surgit mettant en exergue toute la haine du passé. « Le terme trauma 

Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǳƴ ǘŜǊƳŜ ŎƘƛǊǳǊƎƛŎŀƭ ǉǳƛ ŘŞǎƛƎƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭŞǎƛƻƴǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ǇǊƻǾƻǉǳŞŜǎ ǇŀǊ 

ǳƴ ŀƎŜƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ [ΩŞǘȅƳƻƭƻƎƛŜ ƎǊŜŎǉǳŜ ŘƻƴƴŜ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜ ōƭŜǎǎǳǊŜ ŀǳ Ƴƻǘ trauma » (Clément, 

1997). Quant au terme du traumatisme psychique, il se réfère : 

- !ǳȄ atteintes précoces du moi, aux situations dŜ ŘŞǘǊŜǎǎŜ Ŝǘ ŘΩŀƎƻƴƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ blessures 

narcissiques avec Freud (1939) 



 

 

- " ƭŀ ƳŜƴŀŎŜ ŘΩŜŦŦƻƴŘrement et au désastre psychique avec Winnicott (1974) 

- " ƭΩŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ ŀǳ ƴŞƎŀǘƛŦ lié à la haine avec Anzieu (1990) 

- " ƭŀ catastrophe interne avec Bion (1963). 

En plus, le traumatisme peut être considéré comme une forme de violence subie qui 

ŘŞŎƭŜƴŎƘŜ ǳƴ Şǘŀǘ ŘΩŀŦŦŜŎǘ ŦƻǊǘΣ ŘŜ ƭŀ ŘŞǘresse, de la perte et de la solitude. 

[ΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Řǳ [ƛōŀƴ Ŝǎǘ ƧŀƭƻƴƴŞŜ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ŘŜ ǘƻǳǘ ƻǊŘǊŜ ŜȄŜǊŎŞŜ Ł ƭΩŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ 

des individus que des collectivités qui composent ce pays. 

2.2 Vivre un trauma : contexte libanais 

Le Liban est une société plurale, mais sa pluralité et sa réalité socio-politico-culturelle ressemble 

ŀǳ ǎŀōƭŜ ƳƻǳǾŀƴǘ ƻǴ ŎƻƴŦƭƛŎǘǳŀƭƛǘŞǎ Ŝǘ ŜƴǘŜƴǘŜǎ ǎΩŜƴǘǊŜƳşƭŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ 

libanaises ont vécu bien des moments de déchirement qui se répètent à travers leur histoire. À 

ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ǳƴŜ ǾŀƎǳŜ ǎŀƴǎ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǘǊşƳŜ ŎǊǳŀǳǘŞ ǎŞǾƛǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ Řǳ 

Proche-hǊƛŜƴǘ ƴΩŞǇŀǊƎƴŀƴǘ ƎǳŝǊŜ ŎŜ Pays-Message (Jean-Paul II) : destruction, génocide, 

devant un monde spectateur et des nations indifférentes. Dans ce cycle de violence interminable, 

peut-ƻƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ Řǳ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƭΩƻƴǘ ǾŞŎǳ ? 

2.3 Les effets du traumatisme au niveau individuel 

ζ ±ƛǾǊŜ ǳƴ ǘǊŀǳƳŀΣ ŎΩŜǎǘ ǎŜ ŎƻƴŦǊƻƴǘŜǊ Ł ǳƴ ƛƴŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛōƭŜ ǉǳƛ ƴƻƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƳŜǘ Ŝƴ Ŏause le 

ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊŦƻƛǎ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ » (Bertrand, 1990). La violence fragilise 

surtout les jeunes et ses préjudices ont leur retentissement sur leur personnalité et leur santé 

physique et psychique. Cependant le libanais qui a subi ces violences répétitives ne parait pas être 

ǳƴ ǇŀǘƛŜƴǘ ƴŞǾǊƻǘƛǉǳŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ǳƴ ǇŀǘƛŜƴǘ ƭƛƳƛǘŜΦ {ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ Ŝǘ ƭŜ 

réaménagement psychique en font un patient « transnosographique » qui fonctionne sur un 

mode limite, le temps de la crise, passant en revue nombre de mécanismes de défenses 

ŀǊŎƘŀƠǉǳŜǎΣ ǘǊŀƴǎƛǘƻƛǊŜǎ Ŝǘ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎΣ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ǉŀǎ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ 

(Benyamin, 2013). 

Ainsi le jeune traumatisé libanais qui a vécu la violence externe (guerre, bombardements) 

ou la violence interne (intrafamiliale) ne comprend pas ce qui se passe, se sent abandonné, 

ƛƴŎƻƳǇǊƛǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ŀƳƛǎΣ ƛƭ ƴΩŀǊǊƛǾŜ Ǉŀǎ Ł ǘǊƻǳǾŜǊ ǎŜǎ Ƴƻǘǎ Ł ǎŜǎ ƳŀǳȄΣ Ł 

ces blessures pour décrire ses situations traumatisantes et « ŎΩŜǎǘ ƭŀ Ǌŀƛǎƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ǘǊŀǳƳŀ 

ŎǊŞŜ ǳƴ ŎƭƛǾŀƎŜ Řŀƴǎ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜ Υ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ŎƻǊǇǎ ŞǘǊŀƴƎŜǊ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǎŀ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

système des représentations ordinairement communicables » (Clément, 1997) 

Le libanais ayant perdu confiance en la sécurité du monde extérieur se sent tiraillé et se pose la 

question cruciale : « Pourquoi suis-ƧŜ ƴŞ ǎƛ ƻƴ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻǎŞ Ł ƳΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŀƛƳŀōƭŜƳŜƴǘ ? » 



 

 

όCŜǊŜƴŎȊƛΣ мфопύΦ Lƭ ǎƻǳŦŦǊŜ Ŝǘ ŎŜǘǘŜ ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜ ƴΩŜǎǘ ǉǳΩǳƴ « creuset dans son être » tel que le 

nommait le poète et peintre Gibran Khalil Gibran. 

La clinique de cette souffrance si violente est très diverse et riche. Nos observations et notre 

travail avec cette jeunesse le confirment. Nous repérons des sujets agressifs verbalement, 

ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǎƛƎƴŜǎ ŘŜ ŘŞƎƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜΣ Řǳ ǇŜǎǎƛƳƛǎƳŜΣ ŘŜ ƭŀ ƴƻǎǘŀƭƎƛŜΣ ǳƴŜ ƛƴŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŜŦŦƻǊǘǎ 

ǎƻǳǘŜƴǳǎ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘΣ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΦ bƻǳǎ Ŏƻƴǎǘŀǘƻƴǎ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ǇŀǊƳƛ 

ces jeunes : 

- ¦ƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀōǎǳǊŘƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŀƳŜǊǘǳƳŜ ǉǳŀǎƛ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŦŀŎŜ Ł ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 

ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǳƴ ŀǾŜƴƛǊΣ ƻǳ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞΦ 

- Du stress permanent, un mal auquel beaucoup de gens attribuent leurs plaintes 

somatiques et psychiques. 

- ¦ƴŜ ŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀƳǇǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Ŝǘ ŘŜǎ capacités 

créatrices et intellectuelles. 

- ¦ƴ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ŎǊŀƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ƳŜƴŀœŀƴǘΦ 

bƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ŀƧƻǳǘŜǊ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳƴ ōƭƻŎŀƎŜ Řŀƴǎ ƭΩŀŦŦŜŎǘƛǾƛǘŞ ǇǳƛǎǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 

violence, les affects qui étaient au service de la personne (angoisse, peur, terreuǊΧύ ǎƻƴǘ 

ǎǳǎǇŜƴŘǳǎ Ŝǘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞǎ Ŝƴ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ ŘŞǇƻǳǊǾǳŜ ŘΩŞƳƻǘƛƻƴǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ŎƭƛǾŀƎŜ ƴŀǊŎƛǎǎƛǉǳŜ Řǳ 

moi permettant la préservation de la personne (Durastante, 2011). 

Certains jeunes, ceux qui ont subi le plus rudement la violence présentent des symptômes 

psychiatriques graves qui ne sont pas sans laisser de dommages psychologiques dont les plus 

fréqueƳƳŜƴǘ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞǎ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ şǘǊŜ Υ ƭŀ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ƭΩŀŘŘƛŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǘǊƻǳōƭŜǎ 

psychosomatiques. 

[ŀ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŘŘƛŎǘƛƻƴΣ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎΣ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ŀǳǘŀƴǘ de résistances inconscientes de 

ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ł ŎŜǘǘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜǎ ǎŜƴǎŀǘƛƻƴǎ Řǳ ƎŜƴǊŜ ƧƻǳƛǎǎŀƴŎŜκƳƻǊǘΦ ζ De 

ƴƻƳōǊŜǳȄ ƧŜǳƴŜǎΣ ŀǳȄ ǇǊƛǎŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩŀŘŘƛŎǘƛƻƴΣ ŞǾƻǉǳŜƴǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ŎŜƭŀ ƭŜǎ 

tranquillise, les détend, apaise leur angoisse en provenance des traumatismes de lignées 

ǇŀǘŜǊƴŜƭƭŜ Ŝǘ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜ Řƻƴǘ ƛƭǎ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ » (Durastante, 2011). 

Une approche quantitative par questionnaire, adressée à 100 adolescentes exposées à la 

violence familiale à Beyrouth, ainǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

ŀǳǇǊŝǎ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǎŜǇǘ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎ ŃƎŞŜǎ ŜƴǘǊŜ мл Ł мн ŀƴǎΣ ƻƴǘ ŎƻƴŦƛǊƳŞ ǉǳŜ ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜ 

ŦǊŀƎƛƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΣ ǎƻǳŦŦǊŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ 

psychosomatiques Υ ŘƻǳƭŜǳǊǎ ŀōŘƻƳƛƴŀƭŜǎΣ ŎŞǇƘŀƭŞŜǎΧ όaƻǳƪŀǊȊŜƭΣ нлмоύΦ 

  



 

 

2.4 Les effets du traumatisme au niveau collectif 

La guerre est sans doute un des vécus communs les plus prégnants pour les libanais : tout le 

ƳƻƴŘŜ ŀ ǎƻǳŦŦŜǊǘ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ autre. Suite au chaos engendré par cette guerre, les 

valeurs éthiques et humaines sont affectées, anéanties et même remplacées par le désordre et 

ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ǉǳƛ ŞōǊŀƴƭŜƴǘ ƭŜǎ ƭƛŜƴǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŦŀƳƛƭƛŀƭ Ŝǘ ƎǊƻǳǇŀƭΦ bƻǘǊŜ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 

nous confronte à des expériences traumatiques collectives dont les séquelles sont encore gravées 

Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ǇŀǎǎŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇŀǎǎŞ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ Ł ǘƻǳǘ ǇǊƛȄ ƴŜǘǘƻȅŜǊ ƭŜǎ ǇƭŀƛŜǎ 

pour avancer. Nous percevons aussi des blessures chez des communautés entières qui ont vécu 

la domination, ont enduré à travers la guerre libanaise et ont dû laisser sur place tous leurs biens, 

leur propriété et même leurs souvenirs. Ils ont abandonné, malgré eux, leur terre et en même 

leur origine. 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ǾƛǾŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŀǳ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ ƭŜǎ ŀǘǊƻŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ Ł ǇǊƻǇƻǎ Řǳ ŘŜǾŜƴƛǊ ŘŜ 

ƭŜǳǊǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŘƛǎǇŀǊǳ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ƎǳŜǊǊŜ Ŝǘ Řƻƴǘ ƛƭǎ ƴΩƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŀǳŎǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜΦ {ƻƴǘ-ils 

vivants ? Sont-ils morts Κ Lƭǎ ƴΩŜƴ ǎŀǾŜƴǘ ǊƛŜƴΦ [ƻǳǊŘ ŦŀǊŘŜŀǳ ǉǳΩƛƭǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǇƻǊǘŜǊ Ŝǘ ǉǳƛ ōǊƛse leur 

vie. Un passé qui pèse encore et toujours. 

vǳŀƴǘ Ł ƭΩƛƳƛƎǊŀǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ŜǎǘΣ ŜƭƭŜ ŀǳǎǎƛ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜΦ ¢ƻǳǊƴŜǊ ƭŀ ǇŀƎŜΣ ǾƛǾǊŜ ƭŜ 

ŘŞǇŀȅǎŜƳŜƴǘΣ ǎŜ ƴƻȅŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀǎǎŜΣ ŀŦŦǊƻƴǘŜǊ ƭΩƛƴŎƻƴƴǳΣ şǘǊŜ ƻōƭƛƎŞ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ǘƻǳǘŜ ǳƴŜ 

mémoire collective au mode « ŘΩŀǊǊşǘ ηΣ ǘƻǳǘ ŎŜƭŀ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎƛ ǎƛƳǇƭŜΦ 9ǘ ƭŜǎ ƭƛōŀƴŀƛǎ ǎƻƴǘ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ 

vivant de ceux qui ont enduré les multiples coups de la vie. 

3. Au-delà du trauma : voies thérapeutiques et ouverture au pardon 

3.1 De la douleur, du vide à la création 

Comment ŀǊǊƛǾŜǊ Ł ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ  ce mal  Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ ŎǊŞŀǘǊƛŎŜ ? 

3.1.1 La parole : parler pour relier 

« Tous les chagrins sont supportables si on en faut un récit » (Arendt, 1958). Faire un récit de son 

existence traumatique crée un sentiment de soi ŎƻƘŞǊŜƴǘΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ǊŞŎƻƴŎƛƭƛŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ 

parties du moi divisé. Le moi socialement accepté tolère le moi secret non racontable. Et par la 

suite, cette historisation permet au sujet de se soigner et de construire son identité individuelle 

ou collective (Cyrulnik, 1999). 

Mais il ne suffit pas de verbaliser son chagrin pour en être délivré. Encore faut-il que cette 

ŘŞŎƘŀǊƎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ Ł ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜΦ /ΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳΩƻƴ 

appelle « la restructuration cognitive » (Beck, 2010), qui consiste à restructurer, en modifiant les 

croyances et les pensées dysfonctionnelles responsables des émotions fortes négatives telles la 

ǊŀƎŜΣ ƭŀ ǇŜǳǊΣ ƭŜ ŘŞƎƻǶǘΣ ƭŀ ǘǊƛǎǘŜǎǎŜ Ŝǘ ƭŀ ŎǳƭǇŀōƛƭƛǘŞΦ /ƻƳƳŜ ǎƛ ŎΩŞǘŀƛǘ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǊŞŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 

positive de ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜ : sans doute un regard lucide sur le passé mais aussi un 



 

 

ǊŜƎŀǊŘ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ǉǳƛ ŎƘŜǊŎƘŜ ζ Ł ōŃǘƛǊ Ŝǘ Ł ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ŎŜ ǉǳƛ ǳƴƛǘ όƭΩŀǾŜƴƛǊύ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ŎŜ 

qui divise (le passé) » (Lighezzolo & De Tychey, 2004). 

3.1.2 La créativité Υ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩŀǊǘ 

 « [ŀ ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜ ŜȄƛǎǘŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƳşƳŜ ƛƴŞǾƛǘŀōƭŜ Τ ŜƭƭŜ ǇǊƻǾƻǉǳŜ ŘŜǎ ŘŞƎŃǘǎΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ 

ŀǳŎǳƴŜ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ǎΩȅ ǊŞǎƛƎƴŜǊ Τ ƻƴ ǇŜǳǘ ƭŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ŎƻƳƳŜ ŜƭƭŜ ƴƻǳǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ƳşƳŜ 

en fairŜ ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ŘΩŀǊǘ η ό/ȅǊǳƭƴƛƪΣ мфффύΦ CƻƴŘ Ŝǘ ŦƻǊƳŜΣ ŎƻƴǘŜƴǳ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ Řŀƴǎ ƭΩŞŎǊƛǘ 

ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŜƛƴǘǳǊŜΣ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǎƻǳŦŦǊŀƴǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜ Ǿŀ ǇƻǳǾƻƛǊ ǎƻǳŦŦƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩǆǳǾǊŜ 

ŘΩŀǊǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ŘŜ ǎƻƴ Ƴŀƭ şǘǊŜΣ ŘŜ ǎƻƴ ǇŀǎǎŞ Υ ƭŜǎ ŘƛǊŜǎΣ ƭŜǎ ǎƛƭŜƴŎŜǎΧ ƭΩƛƴŎƻƳƳǳƴƛŎŀōƭŜΦ bƻǎ ƧŜǳƴŜǎ 

ƭƛōŀƴŀƛǎ ǎƻƴǘ ŀǇǇŜƭŞǎ Ł ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ǎƻŎƛŀƭ Ŝǘ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜΦ /Ŝ ŘƻƳŀƛƴŜ 

ǎΩŀǾŝǊŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǇƻǳǎǎŜǊ ƭŜ ƧŜǳƴŜ Ł ǎΩƛƴƛǘƛŜǊ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƭŀƴƎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘΣ Ł ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ 

et développer ses moyenǎ ŘΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ Ł ŜƴǊƛŎƘƛǊ ǎŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

3.1.3 Le pardon de soi à autrui 

/ƻƳƳŜƴǘ ǎΩŀǘǘŜƴŘǊŜΣ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ǎǳōƛŜΣ Ł ǊŜŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳΣ ǳƴŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞΣ ǳƴ Ǉŀȅǎ 

déchiqueté par la haine et la guerre en dehors du pardon ? Il nΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘΩŀǾŜƴƛǊ ŀǳ [ƛōŀƴ ǎŀƴǎ 

ǊŞŎƻƴŎƛƭƛŀǘƛƻƴΦ !ǳ ǎŜƴǎ ŞǘƘƛǉǳŜ Ŝǘ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄΣ ƭŀ ǊŞŎƻƴŎƛƭƛŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳōƭƛ ŘŜǎ ƳŀǳǾŀƛǎŜǎ 

actions qui ont été commises et par le pardon (Conoir & Verna, 2006). Un oubli bénéfique qui ne 

détruit pas les traces du ǇŀǎǎŞ Ƴŀƛǎ ƭŜǳǊ ŘƻƴƴŜ ǳƴ ǎŜƴǎ ƴƻǳǾŜŀǳΦ /ΩŜǎǘ ƭǳƛ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ƻǳǾǊŜ ŀǳ 

pardon. 

LƴǘƛƳŜ ƻǳ ǇŀǊǘŀƎŞΣ ƭŜ ǇŀǊŘƻƴ ƻŦŦǊŜ ǳƴ ǾƛǎŀƎŜ ǊŀȅƻƴƴŀƴǘΦ vǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ 

ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ƻǳ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƳŞƳƻƛǊŜ Ǉƭǳǎ ǾŀǎǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ǇŜǳǇƭŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ƴŀǘƛƻƴΣ il semble 

ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦŜǎǎƛƻƴƴŀǳȄ ǉǳƛ ƭΩŀǾŀƛŜƴǘ ŜƴŎŀŘǊŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜΦ  

On confond souvent, le pardon avec des thèmes voisins Υ ƭΩŜȄŎǳǎŜΣ ƭŜ ǊŜƎǊŜǘΣ ƭΩŀƳƴƛǎǘƛŜΣ ƭŀ 

ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴΧ !ǳǘŀƴǘ ŘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ Řƻƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǊŞǾŝƭŜƴǘ Řǳ ŘǊƻƛǘΣ ŘΩǳƴ ŘǊƻƛǘ ǇŞƴŀƭΣ ŀǳǉǳŜƭ 

le pardon devrait rester en principe hétérogène et irréductible (Derrida, 2000). Comment faire 

ǇƻǳǊ ŜȄǇǊƛƳŜǊ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ǉǳΩƻƴ ƭǳƛ ŀ ǇŀǊŘƻƴƴŞ ? Dans une relation bipolaire, où il faut 

une grande sagesse, le pardon renforce la relation entre les individus et les collectivités. Il se pense 

ainsi Υ ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǇŀǊŘƻƴ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ 

ǉǳƛ ŀ ǎƻǳŦŦŜǊǘ Ŝǘ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ƭǳƛ ŀ ǇŀǊŘƻƴƴŞΦ Le témoignage en lui-

même peut évacuer le « pus ŘŜ ƭΩŀōŎŝǎ ηΦ [Ŝ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦŀŎƛƭŜ : il a fallu des décennies 

pour que les libanais des villages du Chouf (chrétiens et druzes) se mettent ensemble, discutent 

et se pardonnent. 

tƻǳǊ wƛŎǆǳǊ όнлллύΣ ƭΩƘƻƳƳŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ƭΩŜȄǘǊşƳŜ Řǳ Ƴŀƭ ǎŜǊŀƛǘ ŀǳǎǎƛ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ 

ƳŞƳƻƛǊŜΣ ŘΩŀǾŜǳ Ŝǘ ŘŜ ǇŀǊŘƻƴΦ [ŀ ǇǳǊŜǘŞΣ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ Ŝǘ ƛƴŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƭ Řǳ ǇŀǊŘƻƴ 

tels que décrits par les philosophes Vladimir Jankélévitch et Jacques Derrida, font du pardon un 

ƘƻǊƛȊƻƴ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜΣ ǳƴ ƛŘŞŀƭΣ ǳƴŜ ŦƻƭƛŜΦ [Ŝ ǇŀǊŘƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŀǘǳǊŜƭ ŀƭƻǊǎΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ 

WŀƴƪŞƭŞǾƛǘŎƘ όмфусύ ǉǳƛ ŀŘǾƛŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻǳŘŀƛƴŜǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘΦ Lƭ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŀǳ-delà de la justice et 



 

 

de la raison. Il a sa source en lui-même. Faut-il pardonner ? Selon Jankélévitch (1986) « il existe 

ŜƴǘǊŜ ƭΩŀōǎƻƭǳ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ŘΩŀƳƻǳǊ Ŝǘ ƭΩŀōǎƻƭǳ ŘŜ ƭŀ ƭƛōŜǊǘŞ ƳŞŎƘŀƴǘŜ ǳƴŜ ŘŞŎƘƛǊǳǊŜ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 

ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŞŎƻǳǎǳŜΦ bƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ ŎƘŜǊŎƘŞ Ł ǊŞŎƻƴŎƛƭƛŜǊ ƭΩƛǊǊŀǘƛƻƴŀƭƛǘŞ Řǳ Ƴŀƭ ŀǾŜŎ ƭŀ ǘƻǳǘŜ- 

puissanŎŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻǳǊΦ [Ŝ ǇŀǊŘƻƴ Ŝǎǘ ŦƻǊǘ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƳŀƭΣ Ƴŀƛǎ ƭŜ Ƴŀƭ Ŝǎǘ ŦƻǊǘ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǇŀǊŘƻƴ ». 

5Ǌƻƛǘ Ŝǘ ǇŀǊŘƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǊŞŎƻƴŎƛƭƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇŀǊŘƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜΣ ŘƻƛǾŜƴǘ ŘƻƴŎ şǘǊŜ 

soigneusement dissociés, nous dit Derrida (2000). En somme, nous utilisons le mot « pardon » 

sans avoir le besoin de clarifier son statut conceptuel (Calatayud, 2003). Sa pratique est 

profondément enracinée dans notre esprit, car elle est un phénomène aussi naturel que culturel. 

Cependant la réalité du pardon échappe à toute définition rigoureuse et impose un modèle de 

ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ǊŞŀƭƛǘŞ ŞƳƻǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ƛƴǘŜǊƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΣ ǇǊƻ-sociale et 

fondamentalement morale. Savoir pardonner est un enjeu essentiel pour la pérennité du vivre-

ensemble des communautés qui composent le Liban. Les libanais sont appelés à cet acte de 

pardon, après ces longues périodes répétitives de guerre et de souffrance. Sans ce pardon, la 

douleur ne passera jamais.  

Cet appel au pardon concerne toutes les communautés ; il interpelle particulièrement les 

ŎƘǊŞǘƛŜƴǎΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ŎƘŀǊƎŞǎ Řǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŎƻƴŎƛƭƛŀǘƛƻƴΦ !ǾŜŎ ƭŜ ǇŀǊŘƻƴΣ ƭŜ /ƘǊƛǎǘ 

nous confère un pouvoir sacramentaire, nous fait corédempteurs et donateurs de vie, nous envoie 

en ambassade en Son nom (Boudet, 1998). Nul ne peut nier que le pardon est un pas très difficile 

à entreprendre. Il demande courage et sagesse mais dans la délicatesse de cette épreuve, il faut 

ŀǾƻǳŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ǇŀǊŘƻƴ Ŝǎǘ ǎŀƭǳǘŀƛǊŜΦ /ΩŜǎǘ ƭǳƛ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘƻǳǊƴŜǊ ƭŀ ǇŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŀƭƭŜǊ ŘŜ 

ƭΩŀǾŀƴǘΦ hǳōƭƛŜǊ ƻǳ ƴŜ Ǉŀǎ oublier Κ /ΩŜǎǘ ǘƻǳǘŜ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŀŦŦŀƛǊŜ ǉǳƛ ŘŞǇŜƴŘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƭΩŜƴƧŜǳ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Υ ǳƴŜ ǾƛŜ Ł ǾƛǾǊŜ ǎŀƴǎ ǊŀƴŎǆǳǊ Ŝǘ ǎŀƴǎ ŀƳŜǊǘǳƳŜΦ  

4. Conclusion 

vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ ŘƻƴƴŜ ƭŀ ǾƛŜ ǉǳŀƴŘ ŜƭƭŜ ƴƻǳǎ ŀ ǉǳƛǘǘŞ ? Un pardon supposant une prise de conscience 

Řǳ Ƴŀƭ ǎǳōƛ ό.ŀǎǎŜǘΣ мфффύΦ [Ŝ ǇŀǊŘƻƴ ƴΩŜŦŦŀŎŜ Ǉŀǎ ƭŜ ƳŀƭΣ ƴΩŞƭƛƳƛƴŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǎŞǉǳŜƭƭŜǎΣ ƴΩƻǳōƭƛŜ Ǉŀǎ 

ƭŜǎ ōƭŜǎǎǳǊŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƎŀǊŘŜ ǾƛǾŀƴǘŜ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ Řǳ Ƴŀƭ ǎǳōƛ ǎŀƴǎ ƭΩŜƴŦŜǊƳŜǊΧ force libératrice, 

élévation, transcendance, signe de guérisoƴ Ŝǘ ƎŀƎŜ ŘΩŜǎǇŞǊŀƴŎŜΦ sǳǾǊƻƴǎ ǘƻǳǎ ŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝƴ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ ǇŀƛȄ ǉǳƛ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǇŀǊŘƻƴΣ ƭŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǘ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ 

ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜΣ ƭŀ ƎǳŜǊǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƘŀƛƴŜΦ  
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Résumé 

aşƳŜ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ǘƻǳŎƘŀƴǘ ƭŜǎ ǇŜǳǇƭŜǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ Ŝǘ 

le ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜΣ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŀōƻǊŘŜƴǘ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞΦ 5ŀƴǎ ǳƴŜ 

démarche analytique et réflexive, nous nous interrogeons sur les facteurs qui font que certains 

ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ǎƻƳōǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǊƛǾŜnt à se forger une place au 

sein de la société. Les facteurs de risque et de protection de la criminalité sont explorés et les 

processus de résilience contre la criminalité sont présentés et analysés. Notre prochain objectif 

est de réaliser une recherche pratique sur le sujet. 

Mots-clés : Résilience, Autochtones, criminalité, facteur de protection. 

 

Resilience to crime in Aboriginal communities 

Abstract 

Although there is extensive data on Aboriginal peoples and the justice system, very few studies 

address resilience with regard to crime. In an analytical and reflective way, we question the 

factors that draw some aboriginals into crime, while others are able to forge a place in society. 

Risk and crime protection factors are explored and resilience processes against crime are 

presented and analyzed. Our next goal is to carry out a practical study on the subject. 

Keywords: Resilience, Natives, crime, protective factor 
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1. Introduction 

[Ŝǎ !ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǘǳŘŜǎ ŎǊƛƳƛƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ 

au Canada (Hartnagel, 2000; Perreault, 2011; ministère de la Sécurité publique, 2011). Les auteurs 

de ces études affirment que les contextes sociaux, économiques et historiques ont principalement 

contribué à accroitre la probabilité de contacts des autochtones avec les services correctionnels. 

On y conclut que les Autochtones sont surreprésentés parmi les personnes qui sont admises à des 

programmes correctionnels (Kong & AuCoin, 2008; Brzozowski et al., 2006). aşƳŜ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ǘƻǳŎƘŀƴǘ ƭŜǎ ǇŜǳǇƭŜǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ Ŝǘ ƭŜ 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜΣ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘΩŜŦŦƻǊǘǎ ǎƻƴǘ déployés pour étudier la résilience par rapport à la 

criminalité ŎƘŜȊ ŎŜǎ ǇŜǳǇƭŜǎΦ [ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ƻƴǘ ǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǊŞŎƛŘƛǾŜ Ŝǘ 

ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŀƎƛǊ 

criminel. Nous remarquons également très peu de recherches qui ont comparé des échantillons 

ŘΩ!ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ŘŞƭƛƴǉǳŀƴǘǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ !ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ƴƻƴ ŘŞƭƛƴǉǳŀƴǘǎ. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛƳƛǘŜ 

importante dans les études ayant pour but la prévention de la criminalité dans les communautés 

autochtones. La réalité et la pratique clinique nous prouvent que plusieurs Autochtones sont 

résilients. Il suffit de penser au premier ministre du Nunavut, Paul Okalik, à Alexis Wawanoloath, 

ancien député pour le parti Québécois, à Kim Picard dans le domaine de la mode, à Mélanie 

bŀǇŀǊǘǳƪ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ 5ŀǾƛŘ Dƛƭƭ Ŝǘ /ŀǊŜȅ tǊƛŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

domaine sportif (Gagné & Jérôme, 2009ύΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ Ŝǎǘ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ 

résilience chez les Autochtones. Plus précisément, nous aborderons les questions suivantes : 1) 

quels sont les facteurs qui font que certains Autochtones sombrent dans la criminalité, alors que 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǊƛǾŜƴǘ Ł ǎŜ ŦƻǊƎŜǊ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞΚ нύ ǉǳŜƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ de 

résilience qui entrent en jeu chez les Autochtones pour prévenir le risque de criminalité?  

1.1 Les facteurs de risque de la criminalité 

Les chercheurs en criminologie se sont toujours interrogés sur les facteurs de risque qui 

contribuent au développement des comportements criminels chez les êtres humains. Certaines 

recherches affirment que le crime est multifactoriel (Admo et al., 2015). Les facteurs criminogènes 

selon ces auteurs se subdivisent en six catégories : 1) les facteurs individuels Υ ƭΩŃƎŜ όŀdolescents 

Ŝǘ ƧŜǳƴŜǎ ŀŘǳƭǘŜǎύΣ ƭŜ ǎŜȄŜ όƘƻƳƳŜǎ Ŝǘ ŦŜƳƳŜǎύΣ ƭΩƛƳǇǳƭǎƛǾƛǘŞΣ ƭŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞΣ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞΣ ƭŜ 

présentisme, le goût du risque, les problèmes de santé mentale, la consommation abusive de 

ŘǊƻƎǳŜ Ŝǘ ŘΩŀƭŎƻƻƭΣ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ Ł ƭΩŀŎǘŜΣ ƭΩŀƎǊŜǎǎƛǾƛǘŞ ǇǊŞŎƻŎŜ Ŝt les attitudes favorables à la 

criminalité; 2) les facteurs familiaux : la transmission familiale des valeurs antisociales, le manque 

ŘŜ ǎǳǇŜǊǾƛǎƛƻƴ ǇŀǊŜƴǘŀƭŜΣ ƭŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄ ŀƴǘƛǎƻŎƛŀǳȄΣ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇǊŞŎƻŎŜ Ł ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ 

familiale, la structure fŀƳƛƭƛŀƭŜ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ ǎŀƛƴ ŀǳȄ ǇŀǊŜƴǘǎΤ 3) 

les facteurs scolaires Υ ƭŜǎ ŞŎƘŜŎǎ ǊŞǇŞǘŞǎΣ ƭŜ ǊŜƧŜǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ Ł 

ƭΩŞŎƻƭŜΤ 4) les facteurs liés au travail : ƭΩƛƴǎǘŀōƛƭƛǘŞ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ ƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ 

ŀŘŞǉǳŀǘ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜǎ ǎŀƛƴǎ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭΤ 5) les facteurs liés aux pairs Υ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

groupe de pairs délinquants et 6) les facteurs socioéconomiques : le faible revenu et la pauvreté.   



 

 

[ΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ multifactorielle du crime chez les Autochtones est confirmée par plusieurs 

chercheurs. Ainsi, le crime est associé à un environnement pauvre caractérisé par des 

dysfonctions familiales, la consommation de drogues, la contagion négative des pairs (Day & 

Wanklyn, 2012), à un faible niveau de scolarité, aux problèmes psychologiques, au chômage 

(Yessine & Bonta, 2009), ŀǳȄ ƳŀǳǾŀƛǎŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǇŀǊŜƴǘŀƭŜǎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜŎ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ŀǳȄ ƳƛƭƛŜǳȄ 

ŘŞŦŀǾƻǊƛǎŞǎ Ŝǘ Ł ƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ό5ƘŀƳŜƴΣ нллфύΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ŀǳǘŜǳrs souscrivent à 

ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ Ǿƻǳƭŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀƛǘ ǳƴŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ le chômage, le faible revenu, la faible réussite 

scolaire dans les communautés autochtones et une implication ultérieure dans la criminalité 

(Yessine & Bonta, 2009). Trevathan, et Moore (2004) remarquent également que les délinquants 

autochtones ont plus tendance à avoir vécu dans la pauvreté, la violence familiale et un milieu de 

toxicomanie. Il Ŝǎǘ Şǘŀōƭƛ ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞ Ŝǎǘ ƛƴŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǎƛǊ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 

(Couvrette, 2013)Φ [Ŝǎ ŘŞƭƛƴǉǳŀƴǘǎ ŎƻƳƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞƭƛǘǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ŦƻƴŘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ 

à la consommation de drogues. /ŜǊǘŀƛƴǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ ǇǊŞǎǳƳŜƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ǇǊŞŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ł ƭŀ 

base du choix de la carrière criminelle (Gottfredson, 2005; McGloin et al., 2007). Le principe sur 

lequel repose cette vision est que cette prédisposition est déterminée durant les stades du 

développement des délinquants. La carrière criminelle est alors perçue comme produit de 

variables constitutionnelles et de socialisation qui affectent le développement de la personne 

ŘŜǇǳƛǎ ǎŀ ƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŃƎŜ ŀŘǳƭǘŜΦ 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞ ŀ ǇŜǊƳƛǎ Ł wǳƎƎŜ όнллсύ ŘŜ ǎǳǇǇƻǎŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ 

de traits de personnalité antisociale, induite principalement par le contexte environnemental, 

ǎŜƳōƭŜ ǇǊŞŘƛǊŜ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ŦǳǘǳǊŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŎǊƛƳƛƴŜƭƭŜǎΦ Ce chercheur met en évidence les 

principaux facteurs de risque suivants : des antécédents de traits antisociaux, des pensées 

antisociales, des caractéristiques antisociales et un environnement antisocial.  

Le lien entre la colonisation, la fréquentation des pensionnats et la criminalité est évident. 

La colonisation a entraîné une rupture des mécanismes de contrôle traditionnels dans les 

ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǎƻŎƛƻŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǉǳƛ ŀ 

occasionné la désintégration des procédés autochtones historiques de la régulation sociale 

(Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada & Gendarmerie royale du 

Canada, 2001). Il en résulte des individus défavorisés sans ressources culturelles et sociales 

ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ǇǊƻǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ǳƴŜ 

sous-culture favorisant les conduites délinquantes (Dhamen, 2009). Les traumatismes subis par 

deǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ǎƻǳǎ ƭŜ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜǎǘǊǳŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ǇŜƴǎƛƻƴƴŀǘǎ ƻƴǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘŜǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƘŜȊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ 

survivants (Stewart et al., 2001). Ces individus ont eu recours à des stratégies parentales 

coercitives, agressives et hostiles et ont transmis leurs comportements destructeurs aux 

générations suivantes. Lƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŎǊƛƳƛƴŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ 

une des conséquences résultant du stress acculturatif engendré par les changements imposés aux 

peuples autochtones lors de la colonisation (McCormick & Wong, 2006). En réaction aux impacts 

de la colonisation, les Autochtones et leurs familles ont développé différentes symptomatologies 

qui demeurent non résolues et ŎƻƴǘƛƴǳŜƴǘ Ł ǎŜ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ [Ŝǎ ŜŦŦŜǘǎ 



 

 

ƴŞŦŀǎǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƛƳƛƭŀǘƛƻƴ ǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜƴǘ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ǉƭǳǘƾǘ ŜȄǘŞǊƛƻǊƛǎŞŜΣ ǇŀǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ 

comportements impulsifs à caractère violent (Dhamen, 2009).  

1.2 Les facteurs de protection de la criminalité 

Malgré ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŎǊƛƳƛƴŜƭƭŜǎ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ 

ŘŞƧƻǳŜƴǘ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎΦ hƴ ǇŜǳǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǎƻƴǘ ŀǇǘŜǎ Ł ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ 

ŀŘŞǉǳŀǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ /ŜǘǘŜ ŀǇǘƛǘǳŘŜ ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜǎ 

caractéristiques individuelles ou environnementales permettent à la personne de compenser les 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎŀƴǘŜǎ ŘŜ ǎƻƴ ƳƛƭƛŜǳΦ LŎƛΣ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŞǎŀŎǘƛǾŜƴǘ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ 

facteurs de risque, car la présence de ceux-ci entraîne un stress généralement tolérable perçu de 

manière positive, ŎŜ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

personne. Les compétences développées sont par la suite utilisées dans des contextes futurs. 

Certains chercheurs affirment que le soutien du réseau social et une estime de soi élevée (Ladd-

Yelk, 2001), ainsi que la valorisation des enfants et la qualité des relations avec la famille élargie 

(Kipling & Dion Stout, 2003) agissent en tant que facteurs de protection contre les comportements 

délinquants. Les parents autochtones, capables de répondre adéquatement aux besoins 

fondamentaux de leurs enfants fournissent à ceux-Ŏƛ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ǾŞŎǳǎ 

affectifs extraordinaires (Kipling & Dion Stout, 2003; Savignac, 2009). La famille élargie et la 

collectivité soutiennent les pratiques parentales de la famille immédiate et offrent confort et 

sécurité affective aux jeunes, ce qui permet de modeler les conduites des individus touchés par 

les traumatismes. Ce modelage est principalement guidé par la lecture cognitive constructive des 

ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎŀƴǘǎΣ ƭŜŎǘǳǊŜ ǉǳƛ ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǉǳΩƻƴ ǇŜǳǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ŎƻƳƳŜ 

« un schéma cognitif protecteur » permettant de prévoir la réponse fonctionnelle et les réactions 

ŀŘŀǇǘŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ [Ŝǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ŀǳǘochtones qui disposent de ce schéma 

ŎƻƎƴƛǘƛŦ ǇǊƻǘŜŎǘŜǳǊ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǉǳƛ ƭŜǎ ǊŜƴŘ ǇǊŞŘƛǎǇƻǎŞǎ Ł ǎŜ ŎƻƴŘǳƛǊŜ 

ŀŘŞǉǳŀǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ 

traumatisant (Rutter, 2001). Ce sont les principes culturels traditionnels transmis qui permettent 

ŀǳȄ ƧŜǳƴŜǎ !ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ ƭŜǎ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜΦ /Ŝǎ 

principes produisent un effet renforçateur des capacités ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ŝǎǘ ǇƭŀŎŞ 

dans un contexte à risque criminogène. Une relation parent-enfant saine constitue un élément 

ŎŜƴǘǊŀƭ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ŀƴƴƛƘƛƭŜǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻǘŝƎŜ ƭŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ŀȅŀƴǘ ǊŜœǳ ǳƴ 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎƻŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜΦ [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řǳ ǇŝǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŦƛƎǳre paternelle saine 

est un facteur important de protection et est associée à un affaiblissement du risque. Elle fournit 

aux jeunes des repères affectifs et moraux stables et protecteurs (Born & Helin, 2000). 

1.3 Les processus de résilience contre la criminalité dans les communautés autochtones 

Lƭ Ŝǎǘ ŀŘƳƛǎ Ŝƴ ŎǊƛƳƛƴƻƭƻƎƛŜ ǉǳΩŜƴ ŘŞǇƛǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǾŞŎǳ ŘŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŀƴŀƭƻƎǳŜǎΣ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ 

présentent des fonctionnements différents; certains adoptent des conduites criminelles tandis 

ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭǎΦ ²ŀƭŘǊŀƳ όнллпύ ŀŦŦƛǊƳŜ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜΣ 

dans plusieurs communautés autochtones, des facteurs sains qui permettent à leurs membres de 



 

 

ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ !ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ 

trouve son origine dans les caractéristiques de la personnalité des individus, le système familial, 

le système communautaire, les valeurs culturelles (Luthar, Cicchetti & Becker 2000), les liens avec 

les aînés, la famille et la communauté (Grandbois & Sanders, 2009). Ces auteurs établissent une 

ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ƭŜǎ ǎƻƛƴǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ 

autochtone, la spiritualité et les activités communautaires. La résilience reflète la force de la 

participation aǳȄ ŎŞǊŞƳƻƴƛŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ǇǊƻŦƻƴŘŜ ŘŜ ƭΩŞƳƻǘƛƻƴΣ ƭŀ 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΣ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƴŎşǘǊŜǎ Ŝǘ 

ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ό5ŜƭƭΣ 5Ŝƭƭ ϧ IƻǇƪƛƴǎΣ нллрύΦ [ŀ résilience autochtone résulte 

ŘΩǳƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ł ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŜƴŘƻƎŝƴŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŀŘŀǇǘŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ŎŜƭƭŜ-ci. La 

vie communautaire renforce le mieux-şǘǊŜ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ 

ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳȄ ǇŜǳǇƭŜǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴǎ ŀƴŎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜΦ  

La vie spirituelle occupe une place centrale dans le système de référence autochtone et 

équivaut au carburant qui alimente la résilience de la personne et de la communauté afin de faire 

face au traumatisme (Plouffe, 2001). Dans la culture autochtone, le dysfonctionnement 

ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ǊŜŦƭŝǘŜ ƭŀ ǇŀǘƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŃƳŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜ ǉǳΩŜƴ 

suivant les recommandations autochtones traditionnelles et les enseignements ancestraux qui 

favorisent le mieux-être (Ellerby, 2002). Les valeurs et les normes traditionnelles des 

ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩǳƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ 

dΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ ǇƻǎƛǘƛǾŜΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŦŀŎŜ ŀǳ 

traumatisme (Kipling & Dion Stout, 2003). Les pratiques éducatives parentales servent aussi de 

source encourageant les comportements fonctionnels par le recours Ł ƭŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘƘƻǎ 

valorisant les comportements adaptés. Les parents autochtones fournissant à leurs enfants un 

modèle comportemental exemplaire sont une source fondamentale qui encourage la résilience. 

Pour la tradition autochtone, les enfants sont un don sacré du créateur. Ainsi, les parents, les 

aînés et les membres de la communauté ont la responsabilité de guider et de protéger leur 

ǇǊƻƎŞƴƛǘǳǊŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭΩƘŞǊƛǘŀƎŜ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭ ƘƻƭƛǎǘƛǉǳŜΦ /Ŝǘ ƘŞǊƛǘŀƎŜ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴΣ ƭŀ 

pensée critique, les valeurs morales, éléments qui alimentent continuellement les forces 

ŜƴŘƻƎŝƴŜǎ Ŝǘ ŜȄƻƎŝƴŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƎƛǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎŀƛƴŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜΦ Pour Born et 

Helin (2000), la qualité communicationnelle et relationnelle avec les parents, un attachement sain 

et les pratiques parentales efficaces représentent les éléments principaux qui permettent aux 

ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞΦ 

[ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭ ǉǳƛ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǿŀleurs prosociales et qui motive les 

ŜƴŦŀƴǘǎ Ł ǎΩȅ ǊŞŦŞǊŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎŀƴǘ ǊŞǳǎǎƛǘ Ł ǇǊŞǇŀǊŜǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜǎΦ 

Celles-Ŏƛ ǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ǉǳƛ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ǎŀƛƴŜ ŀǳȄ 

lois et aux principes moraux. Les personnes résilientes possèdent des valeurs terminales qui 

donnent un sens à la vie, mais aussi des principes moraux servant de moyens pour atteindre les 

ōǳǘǎ ǳƭǘƛƳŜǎΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǾƛŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘΦ   [Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƳƻǊŀƭ ƴŜ ǎΩŜȄŜǊŎŜ Ǉŀǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǉǳŀƴd la 

ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ǳƴŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ƳƻǊŀƭŜ ǉǳƛ ƭΩŜƳǇşŎƘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ 

ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭǎ ƻǳ ŘŞƭƛƴǉǳŀƴǘǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǉǳŀƴŘ ŎŜǘǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜ Ł ŜƭƭŜ-même la 



 

 

ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ŀǳǘƻǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜƳŜƴǘ ŀǇǇǊƛs. Elles 

grandissent dans un milieu encadré et orienté par des indicateurs culturels et moraux (Born & 

Helin, 2000). 

2. Conclusion 

Un consensus apparaît dans les communautés scientifiques : la criminalité chez les Autochtones 

est un phénomène multifactorieƭ ǘŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ǉǳΩǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ 

ǳƴƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ ƭΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊΦ bƻǳǎ ǊŜƳŀǊǉǳƻƴǎ ǉǳŜ ƭΩŀŎŎŜƴǘ Ŝǎǘ Ƴƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǇǊŜǎǎƛƻƴ Řǳ 

ŎǊƛƳŜ Ŝǘ ǎΩŞŎŀǊǘŜ Řǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ǊŞŜƭƭŜǎ ŘŜ ŎŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ό¸ŜǎǎƛƴŜ ϧ .ƻƴǘŀΣ нллфύΦ [Ŝǎ 

recherches crimiƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŀōƻǊŘŜƴǘ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ǇǊŞǾŜƴǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎǊƛƳƛƴŀƭƛǘŞ ŎƘŜȊ 

les Autochtones. Nous avons interrogé le fonctionnement des Autochtones résilients et son rôle 

Řŀƴǎ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ǉǳƛ ƭŜǎ ŀƛŘŜƴǘ à trouver les 

ressources nécessaires au maintien de leur équilibre psycho-comportemental dans un contexte 

ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎƭŀƛǊ ǉǳŜ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ǳƴ ǊŜƎŀǊŘ 

nouveau sur la criminalité chez les Autochtones. Il Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭ ŘŜ ƎŀǊŘŜǊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ǉǳŜ ƭŀ 

résilience et ses différents éléments, permettant de réduire la survenue de la criminalité, sont des 

ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴΦ [ΩŞǘǳŘŜ ŎŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

criminalité, ƭΩŀŎǘƛvation et la récidive nous a empêchés de nous intéresser aux déterminants et aux 

facteurs favorisant la résilience des autochtones non délinquants. À la lumière de la littérature 

recensée (Ladd-Yelk, 2001), il est certain que plusieurs composantes culturelles autochtones 

puissent éventuellement constituer des références menant à des programmes préventifs de la 

criminalité. Ces programmes doivent être élaborés de manière à prendre en compte les principes 

du modèle holistique, les besoins spécifiques et les particularités des communautés autochtones. 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŘŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǳǊ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 

ǇǊŞǾŜƴǘƛǾŜΦ 9ƴ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜΣ ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ŦŀƛƭƭŜ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ŘŜǎ ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ǇǊŞǾŜƴǘƛǾŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł ƭŀ 

culture autochtone, il importe également de faire des études comparant des échantillons 

ŘΩ!ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘΩ!ǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ƧǳŘƛŎƛŀǊƛǎŞǎΦ Ces études doivent 

centrer leurs efforts notamment sur les dimensions qui pourraient expliquer le fonctionnement 

des gǊƻǳǇŜǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŘŞƳşƭŞǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ǇŞƴŀƭŜΦ  
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Abstract 

The Roma minority is increasingly a concern for Romania. The existence of this population that 

represents 10% of the population in Romania brings real threat to the social stability and security, 

both nationally and at an European level. Roma population is vulnerable due to multiple risks: 

their specificity is not being tolerated or understood by the majority population of Romania; a low 

level of education; precarious social skills, low living standards and are often victims of 

discrimination, social exclusion and racism. It is very important to identify protective factors and 

resiliency processes specific to Roma juvenile offenders in different contexts. To reduce recidivism 

among young offenders, these protective factors should be valued and can become a powerful 

tool for identifying the most effective interventions for fostering resilience. 

Keywords: Roma, specific cultural factors, criminality, resilience, social reintegration 

 

Criminalité dans la minorité rom en Roumanie 

Résumé 

La minorité rom est de plus en plus préoccupante pour la Roumanie. L'existence de cette 

population qui représente 10 % de la population en Roumanie constitue une réelle menace pour 

la stabilité sociale et la sécurité, tant au niveau national qu'au niveau européen. La population 

rom est vulnérable en raison de risques multiples: sa spécificité n'est pas tolérée ou comprise par 

la population majoritaire de la Roumanie; elle a un faible niveau d'éducation; des compétences 

sociales précaires, un niveau de vie faible et elle est souvent victime de discrimination, d'exclusion 

sociale et de racisme. Il est très important d'identifier les facteurs de protection et les processus 

de résilience spécifiques aux mineurs délinquants roms dans différents contextes. Pour réduire la 

récidive chez les jeunes contrevenants, ces facteurs de protection devraient être valorisés et 

devenir un outil puissant pour identifier les interventions les plus efficaces pour favoriser la 

résilience. 

Mots-clés : Roms, facteurs culturels spécifiques, criminalité, résilience, réintégration sociale   
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Through its various manifestations, aggressive and problematic, delinquency is a general, 

universal human phenomenon that arouses both interpretations and reactions, both social and 

individual. Delinquent acts violate the law and the illegal act is transgressive as it attempts to 

exceed the imposed limits by taking a risk. Thus, illegal acts are personal and collective 

experiences that allow testing capabilities, autonomy, assertiveness, personal boundaries and the 

meaning of life. Often, the problem with delinquent manifestations of Roma juvenile offenders is 

a phenomenon linked to a society unable to find the necessary levers to integrate them, by 

omitting cultural and diversity elements and by stigmatizing them. Social development of Roma 

children and youth are often predisposed to socially undesirable behaviors due to a combination 

of factors: low opportunities, discrimination, historical and cultural factors.  

1. Problematic 

The educational and residential climate in which the young Roma live marks significant differences 

between resilient and non-resilient youth. Resilient adolescents live in a positive emotional 

climate. They are immersed in a non-conflictual environment, cohesion, in which their autonomy 

and openness are improved. At the same time, their educational climate pleads for the value of 

success and promotes stable religious values. 

The association of many behavioral problems with deviance led to numerous links between 

individual, social and family risk factors during childhood and adolescence and delinquent activity 

of young Roma children. Family and social risk factors have the most important influence and 

parenting practices and contextual variables are often linked to early-onset of antisocial behavior. 

Thus, a large number of risk factors are linked to delinquency in the family, absence of the father, 

poor management of income and educational deficiencies. A weak social control often leads to 

disengagement from conventional social institutions. Research on resilience and protective 

factors marks an evolution in the etiologic perspective of developmental psychopathology. 

Research no longer focuses only on factors that increase the likelihood of behavior problems. It 

concerns, also, people who remain psychologically healthy despite the hardships and types of 

stress experienced, that are usually associated with an increased risk of developing psychiatric 

disorders. Research on resilience focuses especially on individual variations as a response to the 

risk factors, namely it aims to identify factors that protect against a maladaptive result (Born, 

Chevalier & Humblet, 1997). 

Protective factors can be environmental and personal factors that protect an individual 

against the effect of various stressors and, therefore, prevent the individual to develop a deviant 

social behavior. The protective action of these factors is marked by what is called "resilience". The 

more resources available to the individual, meaning protective factors, the lower the risk of 

developing a persisting pathological condition, and this remains stable in the presence of 

significant stress factors. 

  



 

 

2. Reflective analysis 

Referring further to Roma youth resilience, the resilient young people among them are those who, 

even if they were exposed to a large number of risk factors, have only committed sporadic and 

minor delinquent acts. Juvenile delinquency that marks only a period during adolescence should 

be distinguished from early delinquency that continues and marks the start of a criminal career. 

The reactions of adolescents institutionalized in educational or detention centers should be 

closely monitored in order to prevent the transformation of sporadic delinquency into a career 

one. However, external factors relating to previous life events, family separation, initiation or 

continuation of school education in a prison environment, association with various colleagues, 

the relationship with authority can be good predictors for further behaviors after incarceration 

and for recidivism risk assessment. 

The social development model combines key elements of social control, social learning, and 

differential association theories in order to explain how risk and protective factors influence 

behavioral problems such as delinquency. The primary sources of social control refer to the bond 

between children, youth and their families and peers, and the community context that surrounds 

them (Snyder & Merritt, 2014). Thus, neglect and lack of supervision, control and attention 

provided for the child may affect the development system of internal and external social control. 

Psychological research has been successful in identifying a number of factors involved in 

the occurrence of juvenile delinquency. Emotional intelligence is part of the list of factors involved 

in juvenile delinquency, so low emotional intelligence endangers different people in risk 

conditions to manifest maladaptive behaviors, including those that can be characterized as 

antisocial, deviant and delinquent (Zeidner, Matthews & Roberts, 2009). 

3. Conclusions 

In conclusion, it is very important to continue our efforts to identify protective factors and 

resiliency processes specific to Roma juvenile offenders in different contexts. To reduce recidivism 

among young offenders, the protective factors that manage the existing risks should be valued 

and we should also use the information provided by researches on resilience as a powerful tool 

for identifying the most effective interventions for achieving resilience. 
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Résumé 

Plusieurs communautés des Premières Nations ont des taux élevés de suicide et de tentatives de 

suicide chez les jeunes. Pour une prévention efficace, il y a deux moments clés pour agir, soit à la 

périnatalité et au sortir de l'école. Les enfants nés de parents adolescents sont plus à risque de 

vivre de la négligence grave. L'autre moment est entre la sortie de l'école et l'entrée dans le 

monde adulte. Il faut offrir aux jeunes des opportunités de se réaliser, et de se préparer à remplir 

des rôles par une éducation continue adaptée. Les moyens mis de l'avant doivent être en 

concertation avec les clientèles cibles. 

Mots-clés : Suicide, Premières Nations, adolescents, résilience 

 

Abstract 

Many First Nations communities present high suicide and suicide attempts rates among youth. 

An efficient prevention would include two key periods: the period around birth and after leaving 

school. Children born from teenage parents are more at risk to experience severe negligence. The 

other period to intervene is between the exit from school and the entrance into the adult world. 

Youth needs opportunities of self-realization, and be prepared to fill roles through an adapted 

continuing education. The means proposed should be conceived with the target populations. 

Keywords: Suicide, First Nations, adolescents, resilience 
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Introduction 

Pendant longtemps, la multiplication des suicides dans certains villages des Premières Nations 

donnait à penser que la résilience était absente de ces territoires. Peu à peu, nous nous sommes 

rendus compte que ces morts précoces ne signifiaient pas que la communauté avait cessé de 

ǾƛǾǊŜΦ !ǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜΣ ŎŜǘǘŜ ŎŀǘŀǎǘǊƻǇƘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇŜƭƭŜǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΦ [Ŝǎ ǎǳŎŎŝǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 

ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴŜ ǇƻǊǘŜ ŘΩŜǎǇŞǊŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ōƛŜƴ ǉǳŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ 

restent à surmonter (Tousignant & Sioui, 2009; Tousignant, 2013). 

1. Les sources du suicide en milieu autochtone 

1.1 Niveau personnel 

[Ŝǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ǎΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŀ ǾƛŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ tǊŜƳƛŝǊŜǎ bŀǘƛƻƴǎ Řǳ /ŀƴŀŘŀ ƴŜ ŘƛŦŦŝǊŜƴǘ Ǉŀǎ 

fondamentalement de celles qui sont relevées dans la population générale. Le plus souvent, il 

ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǊǳǇǘǳǊŜΣ ŘΩǳƴ ŘŜǳƛƭ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ƻǇŞǊŜǊΣ ŘΩǳƴŜ ŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΣ ǘƻǳǎ ŎŜǎ 

moments étant accentués par des traumas vécus dans le milieu familial de la petite enfance ou 

Řŀƴǎ ƭΩŜƴǘƻǳǊŀƎŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘ ό[ŀƭƛōŜǊǘŞ ϧ ¢ƻǳǎƛƎƴŀƴǘΣ нллфύΦ /ŜǊǘŜǎΣ ƛƭ ǇŜǳǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ 

génétique puisque beaucoup de familles comptent deux et même trois frères qui se sont suicidés. 

Cependant, ces familles ne semblent pas avoir compté beaucoup de suicides dans les générations 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΦ ¦ƴ ŀǳǘǊŜ Ŧŀƛǘ ƳŀǊǉǳŀƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ƳƛƭƛŜǳ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Ŝǎǘ ƭΩŃƎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƧŜǳƴŜ ŘŜǎ ŘŞŎŝǎΣ 

ǎƻǳǾŜƴǘ ŀǾŀƴǘ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜ ŀŘǳƭǘŜΦ Lƭ ȅ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ 

élevé de jeuƴŜǎ ŦƛƭƭŜǎ ǉǳƛ ǎΩŜƴƭŝǾŜƴǘ ƭŀ ǾƛŜ Ł ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜΦ 

1.2 bƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭƻƎƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ 

Si les suicides sont plus nombreux en milieu des Premières Nations et des autochtones en général 

ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎŀƴŀŘƛŜƴƴŜΣ ŎŜŎƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǾǊŀƛ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀutés. Ce type de 

décès se regroupe dans un nombre limité de villages et il existe des sous-groupes qui ont un 

nombre de suicides inférieur à la moyenne nationale. 

La famille joue certes un rôle pivot dans la trajectoire qui mène au suicide. Des histoires de 

ǘǊŀǳƳŀΣ ŘΩŀōŀƴŘƻƴΣ ŘŜ ŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ ŀǳȄ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎΣ Ŝǘ ŘŜ ōŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ƳŀǊǉǳŜƴǘ 

ǎƻǳǾŜƴǘ ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ŘŞŎŝŘŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ Ŧŀœƻƴ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ 

québécoise. Mais ce sont davantage les groupes isolés en forêt, ayant souffert davantage des 

ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀŦŦǊƻƴǘŜǊ ƭŜǎ 

changements de vie reliés à la globalisation qui sont les plus vulnérables. La rareté de leaders 

ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘΩŀƳŜƴŜǊ ŘŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ǉǳƛ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŀ ŘŞǎƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

structures religieuses, et le désarroi des parents pour guider leurs enfants vers la vie adulte sont 

ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘŜǳǊǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ Řǳ vǳŞōŜŎ 

faisant face à la disparition des modes de production traditionnels (Tousignant & Laliberté, 2007). 



 

 

1.3  Niveau historique et transgénérationnel 

¦ƴ ǎǳƛŎƛŘŜ ǎŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŀƎƛǊ ŀǾŜŎ ǇǊǳŘŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ǎΩŀǾŀƴŎŜǊ 

sur ce terrain glissant du transgénérationnel, difficile à documenter empiriquement, mais à 

ǇǊƻǇƻǎ ŘǳǉǳŜƭ ƭŜǎ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎ ǎƻǳƭŝǾŜƴǘ ŘŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ǾŀƭƛŘŜǎΦ [ΩŝǊŜ ŘŜǎ ǇŜƴǎƛƻƴƴŀǘǎΣ 

avec le rapt des enfants pour les amener de force dans des institutions éloignées et étrangères à 

leur culture, a certainement causé une rupture de la continuité de la vie familiale. Si les élèves des 

ǇŜƴǎƛƻƴƴŀǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜǎ ǘŀǳȄ ŘŜ ǎǳƛŎƛŘŜ ǘǊƻǇ ŞƭŜǾŞǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴŜ ǎƛƎƴƛŦƛŜ Ǉŀǎ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ 

trauma et de souffrances morales importantes, ce sont principalement les enfants et les petits-

ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƘƻǊǘŜǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Řǳ ǎǳƛŎƛŘŜΦ [ŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ƻǳ 

grands-parents, aliénés de la vie familiale, se sont sentis dépourvus et mal équipés pour créer un 

climat ŦŀƳƛƭƛŀƭ ƴƻǊƳŀƭΣ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŀŘǳƭǘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŀǳǉǳŜƭ ǎŜ ǊŞŦŞǊŜǊΦ 

2. Comment répondre à la situation du suicide ? 

2.1 Augmenter les services professionnels ? 

La réponse spontanée à la situation actuelle dans les communautés éprouvées est dΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ 

ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΦ " ŎŜ ǇǊƻǇƻǎΣ ƭŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ŦŞŘŞǊŀƭ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ 

séries de suicides sont parfois réduites à envoyer des psychologues ou travailleurs sociaux pour 

ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ƛƳƳŞŘƛŀǘǎΦ /Ŝ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŀǳǾŀƛǎ Ŝƴ ǎƻƛ ǎŀǳŦ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ Ǉƭŀƴ Ł Ǉƭǳǎ 

long terme pour penser la résilience avec les responsables de la communauté (Tousignant, Morin 

& Vitenti, 2013). Heureusement, il y a des initiatives comme celles entreprises au Nuvavik, qui 

ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŜƴsée articulée pour répondre à la crise. 

[Ŝ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘŜ ōŀǎŜ ƴΩŜǎǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǇŀǎΣ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ǉǳŞōŞŎƻƛǎ Řǳ ƳƻƛƴǎΣ ƭΩƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŘŜǎ 

ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭΦ {ǳǊ ǇƭŀŎŜΣ ƻƴ Ŝǎǘ Ǉƭǳǘƾǘ ƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ Ŝǘ ƳşƳŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ŎŜǎ 

services. Un exemple est le Ŧŀƛǘ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜǎ tǊŜƳƛŝǊŜǎ bŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇǘŜ ŀǳǘŀƴǘ 

ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘǎ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƧŜǳƴŜǎǎŜ ǉǳŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ ±ŀƭ ŘΩhǊΣ ŎƘŜŦ-lieu de la 

ǊŞƎƛƻƴΦ [Ŝ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘƻƴŎ ƴΩŜƴ Ŝǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ǳƴ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ƻǳ ƳşƳŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ 

serviŎŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ 

ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎ 

compétents sont employés sans être suffisamment encadrés pour répondre à des défis très 

complexes, les programmes de prévention ne sont pas adaptés à la culture locale, le personnel 

change constamment, voilà en résumé les doléances formulées par les informateurs sur place. 

 

2.2 Développer la résilience des jeunes 

Dans ces communautés où parfois plus de 80 pour cent des adolescents et jeunes adultes 

traversent à un moment de leur vie une crise suicidaire grave, il y a lieu de se questionner sur 

ƭΩŜŦŦƻǊǘ ƳƻƴǳƳŜƴǘŀƭ Ł ŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ǇƻǳǊ ǘǊŀƛǘŜǊ ǘƻǳǎ ŎŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘŜ ǾƛŜ ǉǳƛ ƴΩŜƴ ǎƻƴǘ Ǉas 



 

 

nécessairement des conséquences de troubles psychiatriques graves et chroniques. Certes il y a 

des urgences psychiatriques à régler et on ne peut sacrifier des jeunes dans le besoin et les 

abandonner pour faire de la prévention à long terme. 

Lƭ ƴΩŜƴ ǊŜǎǘŜ Ǉŀǎ Ƴƻƛƴǎ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŜǊ ǳƴ Şǘŀǘ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ 

un plan pour soutenir les processus de résilience chez les jeunes. Si ces tragédies avaient pris place 

Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ƴƻƴ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜΣ ƭŜǎ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘǎ ƴΩŀǳǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀōŀƴŘƻƴƴŞ ŎŜǎ communautés à leur 

ǎƻǊǘΦ /Ŝƭŀ ŜȄƛƎŜ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ǝƭƻōŀƭ ǉǳƛ ǎΩŀǘǘŀǉǳŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ Ŝǘ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŀǳȄ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎΦ !ƎƛǊ ŀǳǘǊŜƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ƳşƳŜ ǎΩŀǾŞǊŜǊ ŎƻƴǘǊŜ-productif et 

diminuer la confiance dans les interventions. 

[ΩǳƴŜ ŘŜǎ constats est le manque de pouvoir des jeunes adultes, eux qui avaient tellement 

ŘΩŀǎŎŜƴŘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŎŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƘŀǎǎŜ Ŝƴ ŦƻǊşǘ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ŎƘŜŦǎ 

ǘǊŝǎ ǘƾǘΦ [Ŝǎ ƧŜǳƴŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǾŞǊƛǘŀōƭŜƳŜƴǘ ƭŜǳǊ Ƴƻǘ Ł ŘƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŞŎƛǎƛons qui les touchent. Ils 

ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŀƭƛŞƴŞǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ǇǊƻǇǊŜ ŦŀƳƛƭƭŜ Řŝǎ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ ƻǴ ƛƭǎ ǉǳƛǘǘŜƴǘ ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜƴǘ 

ŘŜǾŀƴǘ ǳƴ ŦǳǘǳǊ ŎƻƴŦǳǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ 

professionnelle. Nous élaborerons des pistes à privilégier dans les sections qui suivent. 

3. Processus de résilience collective 

3.1 Reconnaître publiquement le problème 

{Ωƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǎǳƛŎƛŘŜǎ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜΣ ŎŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ƴΩŀǘǘŜƛƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ 

de crise ou de catastrƻǇƘŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǎƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊǳƳŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ƻǳ ǇŀǊ 

les leaders du village. On peut croire que la réaction est spontanée mais il y a une force de déni 

ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞǊŀƴƎŜǊ ƭŀ ǾƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝƴ ƧŜǘŀƴǘ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ǎǳǊ ǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǉǳƛ ƴΩŀǳǊa pas de solution 

immédiate et facile.  

3.2 Réfléchir sur des pistes de solution 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǊŜŎƻƴƴǳΣ ƭΩŞǘŀǇŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŞŦƭŞŎƘƛǊ ǎǳǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀŦŦǊƻƴǘŜǊ ƭŜ 

problème. À cette fin, il faut savoir poser un diagnostic juste qui tienne en compte les malaises 

ǉǳƛ ƳŝƴŜƴǘ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ł ǎΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŀ ǾƛŜΦ /Ŝ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦŀŎƛƭŜ Ł ŦŀƛǊŜ ŎŀǊ ƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ 

ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ǾŞǊƛǘŞ ǉǳΩƻƴ ƴŜ ǾŜǳǘ Ǉŀǎ ǾƻƛǊΦ hƴ ǾŜǊǊŀ ƭŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞǾƛŘŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜ 

le fait que les jeunes abandonnent lΩŞŎƻƭŜ ǇǊŞŎƻŎŜƳŜƴǘΣ ǉǳΩƛƭǎ ŘŜǾƛŜƴƴŜƴǘ ǇŀǊŜƴǘǎ ŘǳǊŀƴǘ 

ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻƴǎƻƳƳŜƴǘ ǘǊƻǇ ŘŜ ŘǊƻƎǳŜǎ Ŝǘ ŘΩŀƭŎƻƻƭΦ aŀƛǎ ƻƴ ƴΩŀǊǊƛǾŜǊŀ ǉǳŜ ǘŀǊŘƛǾŜƳŜƴǘ 

Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ǊǳǇǘǳǊŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŦƻƴŘŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŜǎǇƻƛǊ Řŀƴǎ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎΣ 

ƭΩŀƴƎƻƛǎǎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜ ŀŘǳƭǘŜΣ ōǊŜŦ ƭΩƛƴŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ 

entre les générations. 

  



 

 

3.3 Explorer des pistes de solution 

Dès que le problème est reconnu, des solutions concrètes commencent à prendre forme pour 

améliorer le quotidien des jeunes et de nombreuses initiatives prennent forme pour leur venir en 

ŀƛŘŜΦ /ΩŜǎǘ ƭΩŞŎƻƭŜ ǉǳƛ ǎΩŀŘŀǇǘŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ǳƴ ŎȅŎƭŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ 

au marché du travail qui donneront de la confiance en soi et des compétences, la mise sur pied 

ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŦǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire où les jeunes auront leur part de responsabilité. 

aŀƛǎ ŎΩŜǎǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǎȅƳōƻƭƛǉǳŜ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴ ŜǎǇƻƛǊ Ŝƴ ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ 

ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ǉǳŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎŜǊǘŀƛƴ ǉǳŜ ƭΩƛƴǘŞƎration à une culture vivante et à une 

communauté fière de ses accomplissements procurera une base solide pour la confiance 

personnelle. Il est donc important que la communauté serve de tuteur aux jeunes à travers ses 

diverses institutions pour préparer leur avenir et leur offrir des pistes réalistes de succès. 

4. Les enjeux intergénérationnels 

La période historique des pensionnats a sérieusement sapé la vie familiale en milieu des Premières 

bŀǘƛƻƴǎΦ 9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǎǳōƛǊ ǳƴŜ ŀƭƛŞƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ŘŜ ǇŜǊŘǊŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎŀ ƭŀƴƎǳŜ 

ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜΣ Ŝǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ŞǘŞ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘΩŀōǳǎΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ 

selon leurs propres mots pour fonder une famille et élever leurs enfants. Les mécanismes 

ŘΩŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ǇŜǊǘǳǊōŞǎ Ŝǘ ƭŀ Ǌelation aux enfants ambivalente parce que paralysée par 

ƭŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŞƳƻǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ƭƛōǊŜ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ ǾŞŎǳǎ ŀǳ ǇŜƴǎƛƻƴƴŀǘΦ  

[Ŝǎ ƧŜǳƴŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǊŜǾƛǾŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇǊƻŦƻƴŘŜǎΦ Lƭǎ ǎŜ 

sentent ŘŞǎƻǊƛŜƴǘŞǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǉǳƛǘǘŜƴǘ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘΦ 9ƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ƛƭǎ ǎŜ 

sentent aliénés au sein de leur famille qui replace ses énergies sur les enfants plus jeunes et ils 

ǎƻƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƘŀǊŎŝƭŜƳŜƴǘ ǎΩƛƭǎ ǎΩŀǾŜƴǘǳǊŜƴǘ ǘǊƻǇ ǇǊŝǎ Řǳ Ƴƛlieu urbain. Les jeunes ne 

ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ōƛŜƴǾŜƴǳǎ ǎΩƛƭǎ ǉǳƛǘǘŜƴǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ǇƻǳǊ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜΦ Lƭǎ 

peuvent y rencontrer du racisme et vivre du rejet. 

5. tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜ 

Les parents des Premières Nations investissent énormément leurs enfants et se montrent 

ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŀŦŦŜŎǘǳŜǳȄ Ŝǘ ƎŞƴŞǊŜǳȄ ŀǾŜŎ ŜǳȄΦ /Ŝƭŀ ƴΩŜƳǇşŎƘŜ ǉǳŜ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ 

ŘŞŎƻǳƭŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǳƳŀǎ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŀōǳǎ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ǇŜǊǘǳǊōŜƴǘ ƭŜ 

développement de nombreux enfants. Ceux-ci reconnaissent à la fois les souffrances vécues en 

ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻƳŜƴǘǎ ŘŜ ōƻƴƘŜǳǊ ǇŀǊǘŀƎŞǎ ŀǾŜŎ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ŘŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳΩƛƭǎ ƭŜǎ ƛŘŞŀƭƛǎŜƴǘ ōƛŜƴ 

souvent.  

.ŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǇǊƻǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜǎ ƳŝǊŜǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳƛ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ł ƴŀƞtre 

est la seule façon de donner un sens à leur vie et de se trouver une place dans la famille étendue 

(Tousignant, Vitenti, Morin, Bibaud-De-Serres & Laliberté, 2014). Malheureusement, beaucoup 

ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǎǳǊƎƛǎǎŜƴǘ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŎΩŜǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ la grand-mère qui doit prendre la 



 

 

ǊŜƭŝǾŜΦ /Ŝǎ ƳşƳŜǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘŜǾŜƴǳŜǎ Ǉƭǳǎ ƳŀǘǳǊŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŃƎŜΣ ǊŞǳǎǎƛǊƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƳƛŜǳȄ 

dans leur rôle de mère avec les enfants qui naîtront quelques années plus tard. 

wŜǘŀǊŘŜǊ ƭΩŃƎŜ ŘŜǎ ǇǊƛƳƛǇŀǊŜǎ ŀƛŘŜǊŀƛǘ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭe développement des enfants. La 

littérature sur les mères adolescentes en milieu défavorisé démontre que la prévention des 

ƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǇǊŞŎƻŎŜǎ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎΩƻǇŞǊŜǊ ǉǳΩŜƴ Řƻƴƴŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŀǳȄ ƧŜǳƴŜǎ ŦƛƭƭŜǎ Ŝǘ ƎŀǊœƻƴǎ 

de trouver un sens à leur vie, des rêves à réaliser, des modèles à imiter. Une projection dans le 

ŦǳǘǳǊ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ǊŞŀƭƛǎǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇŜǊƳŜǘǘŀƛǘ Ł ŎŜǎ ƧŜǳƴŜǎ 

ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǊ ƭŜǳǊ ŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŀǳǘǊŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛtion 

à la vie adulte. 

6. Préparer le passage à la vie adulte 

Une recette préfabriquée ne mènera pas très loin dans le cheminement vers la vie adulte. Les 

ǇŀǊŜƴǘǎΣ ƭŜǎ ŞŘǳŎŀǘŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŀƳƛǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩŀǊƳŜǊ ŘŜ ǇŀǘƛŜƴŎŜ Ŝǘ ŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜǳǊ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ 

auprès deǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎΦ Lƭǎ ƴΩŀǳǊƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ 

démarche de tutorat. 

6.1 Favoriser la réalisation de soi 

[ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƛ ǇŜǳǘ ǇŀǊŀƞǘǊŜ ǳƴ ƭǳȄŜ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ŘŜǎ tǊŜƳƛŝǊŜǎ bŀǘƛƻƴǎΦ hǊΣ ŎΩŜǎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŞǎƛǊǎ 

profonds dǳ ƧŜǳƴŜ ǉǳŜ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Řƻƛǘ ǎΩŀƳƻǊŎŜǊ ǇƻǳǊ ƎŀƎƴŜǊ ǎŀ ŎƻƳǇƭƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭŜǎ ǘŀƭŜƴǘǎ 

déjà présents. Un défi est de ramener le rêve irréaliste à un niveau concret. Devenir joueur de 

hockey professionnel, top model, sont possibles mais mèneront rapidemenǘ Ł ƭΩŞŎƘŜŎ ǎƛ ƭΩƻƴ 

consulte les statistiques de réussite.  

Exposés très tôt aux médias, les jeunes voient défiler des modèles et des activités diverses 

ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜΣ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƳŀƴǳŜƭǎΣ ƻǳ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭǎ 

côtoienǘ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜƳŜƴǘΦ 5Ŝ ƳşƳŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǇŜǳǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳƳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ 

l ΨŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞŘŀƎƻƎƛŜ ƛƴǾŜǊǎŞŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ 

à partir de projets concrets tels que reconstruire le village à neuf après un incendie hypothétique. 

 

6.2 Exposer à la vie hors réserve 

vǳΩƻƴ ƭŜ ǾŜǳƛƭƭŜ ƻǳ ƴƻƴΣ ƭŜǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎ ǾƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǳƴƛǾŜǊǎ Ŝƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ƎǊŀƴŘ 

ǾƛƭƭŀƎŜ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴŝǘŜΦ CǊŞǉǳŜƴǘŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƘƻǊǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ƻǳ ƘƻǊǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ 

demande ŘƻƴŎ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ ƛƳǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘΦ {ŀǾƻƛǊ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 

« Blancs », connaître leur façon de penser, se prémunir contre le racisme sont des outils 

ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǎǳǊǾƛǾǊŜ ŘΩŀōƻǊŘ Ŝǘ ǊŞǳǎǎƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ  

Une question brûlante est le risque de perdre son identité culturelle en sortant de son 

ǾƛƭƭŀƎŜΦ hƴ ǇŜǳǘ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ Ł ŎŜǘ ŞƎŀǊŘ ǎǳǊ ƭŀ ǎƻƭƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǉǳƛ ǎŜ 



 

 

replient sur soi dans leur milieu familier ou ne sortent que pour consommer dans des bars de la 

ǾƛƭƭŜ ƻǴ ƭŜǎ ƎŜƴǎ ŘŜǎ tǊŜƳƛŝǊŜǎ bŀǘƛƻƴǎ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ŜǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎŜ 

ŎƻƴŦǊƻƴǘŀƴǘ ŀǳ ƳƻƴŘŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ Ŝƴ ŎǊƻƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

ƻǳ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΣ ǉǳŜ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǇǊŜƴŘǊƻƴǘ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ Ře leur identité qui en sortira renforcée et 

Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘŜ ŘΩŜƭƭŜ-ƳşƳŜΦ !ǳ ƭƛŜǳ ŘŜ ǎŜ ǊŞŘǳƛǊŜ Ł ǳƴ ǇŀǎǎŞ ŘΩƘǳƳƛƭƛŀǘƛƻƴ ŎƻƭƻƴƛŀƭŜ ƻǳ 

ǇƻǎǘŎƻƭƻƴƛŀƭŜΣ ŎŜǘǘŜ ƛŘŜƴǘƛǘŞ ǎΩŀŦŦƛǊƳŜǊŀ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŀƴŎŜǎǘǊŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǘŞΦ 

7. Conclusion 

Lƭ ƴΩȅ ŀ ǊƛŜƴ comme un récit de résilience collective pour motiver la lutte pour rendre les Premières 

Nations résilientes. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la communauté de 

Wemotaci, localisée en territoire atikamekw en Haute Mauricie, a connu une importante série de 

suicides. Entre 2000 et 2007 seulement, on y a dénombré 14 suicides, sans compter les multiples 

tentatives de suicide quasi létales. Cette catastrophe sociale a servi à faire réagir les responsables 

et à expérimenter des solutions culturellement adaptées à leur milieu. 

!ǳǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǉǳŜ Řŀƴǎ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ 

suicide, on a vu surgir des femmes et des hommes qui ont pris en main des projets novateurs et 

les ont développés en interaction avec dŜǎ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ Lƭ ȅ ŀ Ŝǳ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ 

nature préventive comme de venir en aide aux personnes souffrantes et des projets de promotion 

de la santé mentale comme le programme Nokitan II instauré dans les écoles depuis la maternelle 

ƧǳǎǉǳΩŁ ƭa fin du secondaire. Selon les mots mêmes de ces leaders, « plusieurs femmes, hommes 

et familles ont trouvé la voie de la transformation et du mieux-şǘǊŜ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩşǘǊŜ ŘŜǾŜƴǳǎ ŦƛŜǊǎ 

ŘΩşǘǊŜ !ǘƛƪŀƳŜƪǿ ». De plus, au printemps 2011, la communauté a été sévèrement mise à 

ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ǇŀǊ ǳƴ ŦŜǳ ŘŜ ŦƻǊşǘ ǉǳƛ ŀ ƻōƭƛƎŞ Ł ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜƳŀƛƴŜǎ 

avant de retourner dans leurs demeures pour nettoyer leurs maisons des méfaits de la fumée. 

Cette épreuve a été traversée avec succès et a également rapproché la communauté des équipes 

ŘŜ ǎŀǇŜǳǊǎ ǾŜƴǳǎ ŘŜ ƭŀ IŀǳǘŜ aŀǳǊƛŎƛŜ ǇƻǳǊ ŀƛŘŜǊ Ł ŎƻƳōŀǘǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ  

Il demeure encore beaucoup de travail à accomplir pour maintenir la résilience dans ce 

ƳƛƭƛŜǳΦ aŀƛǎ ƭŜǎ ƎŜƴǎ ǎƻƴǘ ŦƛŜǊǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǘǊŀǾŜǊǎŞ ƭŜ Ǉƛre et de constituer le groupe qui a le mieux 

ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŞ ǎŀ ƭŀƴƎǳŜ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ Řǳ /ŀƴŀŘŀΦ  
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Résumé 

/Ŝǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ŝƴ нллмΣ ǎǳǊ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ 

ont été victimes de violence terroriste durant la décennie noire (1994-2004) en Algérie. Pendant 

ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ƭŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ ŎƻƳƳŜƴœŀƛŜƴǘ Ł ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŀǳ ǎȅƴŘǊƻƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ 

ǘǊŀǳƳŀǘƛǎŞ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƳŀǎǎŀŎǊŜǎΣ ǇŀǊŦƻƛǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎΣ Ŝǘ ŘΩŀŎǘŜǎ ǾƛƻƭŜƴǘǎ ŜȄŜǊŎŞǎ ǎǳǊ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎ 

par des terroristes. La recherche porte ǎǳǊ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ƻǊǇƘŜƭƛƴǎΣ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘΩŀŎǘŜǎ ŘŜ 

violence (assassinat de leurs parents en leur présence). Ces enfants ont été pris en charge par 

ƭΩ;ǘŀǘ Ŝǘ ǇƭŀŎŞǎ ŀǳ CƻȅŜǊ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ƻǊǇƘŜƭƛƴǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƻǊƛǎƳŜ hǳƳ 9ƭ .ƻǳŀƎƘƛΦ 

Mots-clés : Violence terroriste, orphelins, Algérie 

The Magrebi culture, stimulating factor or morpheme or 

resilience in a trauma victim 

Abstract 

This article presents a study done in 2001 with a group of students whose parents were victims 

of terrorists during the black decade (1994-2004) in Algeria. During this time, specialists were 

becoming more interested in traumatized children after the massacres, sometimes collective, and 

other acts of violence done to their parents by terrorists. The study dealt with a group of orphans, 

victims of violence (murder of their parents in their presence). These children were taken in by 

the State and placed in the Oum El Bouaghi foster home for orphans who were victims of terrorist 

acts. 

Keywords: Terrorist violence, orphans, Algeria  
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1. Introduction Υ [ΩŀƴŎǊŀƎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ƳŀƎƘǊŞōƛƴ ŎǊŜǳǎŜǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞ Ł ǘƻǳǘŜ ŞǇǊŜǳǾŜ 

[ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ ŦƻǊƎŞŜ ǇŀǊ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳ ƳƻƴŘŜ ƳǳǎǳƭƳŀƴ 

depuis plusieurs siècles se trouve marquée par un style de socialisation inspiré du creuset éducatif 

arabo-ƳǳǎǳƭƳŀƴΦ [ŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ōƛŜƴ ǉǳΩŞŎƭŀǘŞŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ǇƻǳǎǎŞŜ Řǳ ǊŞŎŜƴǘ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ 

ŦŀƳƛƭƭŜ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜΣ ǊŜǎǘŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜ ŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜΣ 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ hƴ ƴƻǘŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴΣ 

imbrication voire mélange de valeurs des pratiques traditionnelles avec une faisabilité des normes 

et pratiques modernes. Ces formes de pratiques traditionnelles et modernes coexistent dans leur 

ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎΩŀǳǘƻŞƭiminent au gré des familles. Avec ce lien socioculturel qui forge le sentiment 

ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ł ƭŀ ƭƛƎƴŞŜ ǇŀǘǊƛŀǊŎŀƭŜ Řƻƴǘ ƭŀ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ 

ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ƎǊƻǳǇŀƭŜΣ ǉǳƛ Ǿŀ ŦƻǊƎŜǊ ǎƻƴ Ƴƻƛ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ que par le groupe et 

ǇƻǳǊ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜΦ .ŜƴǎƳŀƛƭ όмфурύ ƳŜƴǘƛƻƴƴŜΣ Ł ƧǳǎǘŜ ǘƛǘǊŜΣ ƭŜ ŘƻǳōƭŜ ŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Řŀƴǎ ƭŀ 

ǎƻŎƛŞǘŞ ŀƭƎŞǊƛŜƴƴŜΣ ƭΩǳƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭ Ŝǘ ƎŞƴŞŀƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ Ŝǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǉǳƛ Şǘŀōƭƛǘ ǳƴ 

système de « valeurs-attitudes » rapidement intériorisé : respect impératif des anciens, 

ƻōŞƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ǇƛŞǘŞ ŦƛƭƛŀƭŜǎΣ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞ Ł ǘƻǳǘŜ ŞǇǊŜǳǾŜΣ ǎŜƴǎ ŀƛƎǳ ŘŜ ƭΩƘƻƴƴŜǳǊΦ 

Cette percée nous amène à nous interroger sur la dynamique familiale après le séisme 

gigantesque, causé par la décennie du ǘŜǊǊƻǊƛǎƳŜΣ ǉǳƛ ǎŜƳōƭŜ ŀǾƻƛǊ ŀŦŦŜŎǘŞ ƭΩƻǊŘǊŜ ǎƻŎƛŀƭ Řŀƴǎ ǎƻƴ 

ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ƎǊƻǳǇŀƭŜ Ŝǘ Řǳ Ƴƻƛ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ /Ŝǘ ŞōǊŀƴƭŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛƻ-familial 

va-t-ƛƭ ŜŦŦǊƛǘŜǊ ƭŜ ƭƛŜƴ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ŝǘ ŦǊŀƎƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ƭƛŜƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƳƻǊǇƘŝƳŜ ŘŜ 

résilience ? Ou inversement, va-t-il subsister en réactualisant ses valeurs séculaires ? 

[ŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ŀ ŎƛōƭŞ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ тн ǎǳƧŜǘǎ ǇŜƴǎƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ 

όŘƻƴǘ он ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ пл ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎύΦ Lƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞƭƛōŞǊŞƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǳ ŘΩŜȄŎƭǳǊŜ Ře cette recherche les 

ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎ Ŝǘ ƴŜ ǊŜǘŜƴƛǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Řƻƴǘ ƭΩŃƎŜ ǾŀǊƛŀƛǘ ŜƴǘǊŜ Ŏƛƴǉ Ŝǘ ŘƛȄ ŀƴǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ ǎΩŜǎǘ 

focalisée sur les enfants qui présentaient des perturbations psychologiques, comportementales 

Ŝǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΦ [ΩŜƴǉǳşǘǊƛŎŜ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘŜ ƭΩƻōservation des enfants et de la consultation des dossiers 

ŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΣ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƎǊƛƭƭŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴΣ ǉǳŀǘǊŜ ŦƛƭƭŜǎ Ŝǘ ǎƛȄ ƎŀǊœƻƴǎ ŃƎŞǎ ŘŜ Ŏƛƴǉ Ł ƻƴȊŜ ŀƴǎ 

qui ressentaient vraisemblablement des retentissements post-traumatiques. Le reste de cette 

population, soit 22 enfants (19 garçons et trois filles), ne présentait pratiquement pas de 

comportements anormaux. Leurs gestes, leurs mimiques, leur entrain aux activités, comme leurs 

relations avec leurs camarades ou avec leur environnement social en général, ne permettaient 

pas de déceler de perturbations psychologiques, comportementales ou scolaires. La consultation 

Ŝǘ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳŞŘƛŎƻ-psycho-ŞŘǳŎŀǘƛŦ Řǳ ŦƻȅŜǊ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ƻǊǇƘŜƭƛƴǎ όC!hύ 

confirment ces conclusions. 

[ΩŀŘƳƛǎǎƛƻƴ ŀǳ ŦƻȅŜǊ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ƻǊǇƘŜƭƛƴǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƻǊƛǎƳŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ ŀǇǊŝǎ ŜƴǉǳşǘŜ 
sociale et administrative. Elle intervient généralement quelques semaines après le drame qui 
ŀǳǊŀƛǘ ǘƻǳŎƘŞ ƭŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘΦ [Ŝǎ ǇŜƴǎƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜǎ ²ƛƭŀȅŀǎ ŘŜ ƭΩ9ǎǘ Ŝǘ Řǳ {ǳŘ-
9ǎǘΦ 5ŝǎ ǎƻƴ ŀǊǊƛǾŞŜ ŀǳ ŦƻȅŜǊΣ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ŝǎǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇŀǊ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 



 

 

2. Méthodologie  

2.1 [ΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ C!h 

tŀǊǘŀƴǘ Řǳ Ǉƻǎǘǳƭŀǘ ǉǳŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘ ŘΩǳƴ ŜƴŦŀƴǘ ǘǊŀƴǎǇŀǊŀƞǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǎƻƴ ŎƻƳportement, il a 

ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ƭŜǳǊǎ ŀǘǘƛǘǳŘŜǎΣ ƭŜǳǊǎ ƎŜǎǘŜǎΣ ƭŜǳǊǎ ƳƛƳƛǉǳŜǎ 

leurs entrains aux activités de jeux et de loisirs, mais aussi leurs relations avec leurs camarades et 

ŀǾŜŎ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΦ .Ŝŀǳcoup de détails sont racontés avec le récit des cris et des 

ǎǳǇǇƭƛŎŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎΦ /Ŝƭŀ ǊŜǾƛŜƴǘ Ł ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǎŎŝƴŜǎ ŘΩƘƻǊǊŜǳǊǎ ǾŞŎǳŜǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŀǳǎǎƛ 

nettes et précises dans leurs souvenirs. On est en présence du phénomène de reviviscence qui 

renforce la conviction du sujet que la perception de la violence est toujours présente. Les sujets 

sont en proie à de tels souvenirs au cours desquels la reviviscence traumatique prend le pas sur 

la perception du réel.  

нΦн [ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ semi-directif 

[Ŝ ǇŀǎǎŞ Ŝǎǘ ǾŞŎǳ ŎƻƳƳŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ [Ŝǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǊŞǇŝǘŜƴǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ǇǊŞŎƛǎ 

ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜΣ ƻƴ ŘƛǊŀƛǘ ǉǳŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ǎŜƳōƭŜ ŘŞǾƻȅŞŜ ǇŀǊ ƭŜ 

traumatisme; le passé douloureux destitue-t-il le présent? Ces enfants éprouvent des difficultés 

ŘŜ ƭŀƴƎŀƎŜ Ŝǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǊŜŦǳǎŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

2.3 Le dessin libre 

[ŀ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Řǳ ŘŜǎǎƛƴ ƭƛōǊŜ ŀƳŜƴŀƛǘ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ł ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊΣ ŀǳǘǊŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇŀǊƻƭŜΣ ǎǳǊ 

leur représentation mentale. Ils manifestaient un intérêt pour le dessin, en devenant plus 

communicatifs, moins retenus, voire même expansifs. Certains enfants donnaient même 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ Ŝƴ ǎŜ ǇǊƻƧŜǘŀƴǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ŘŜǎǎƛƴΦ Lƭǎ ǎΩŜȄǇǊƛƳŀƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ 

au fur et à mesure que ƭΩŜƴǉǳşǘǊƛŎŜ Ǉŀǎǎŀƛǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŀǾŜŎ ŜǳȄ Ŝƴ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΦ 

Les dessins (figure 1) laissaient apparaitre la perception des enfants victimes, voire une 

ǊŜǾƛǾƛǎŎŜƴŎŜΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ƳŞƳƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŎŝƴŜ ŘΩƘƻǊǊŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ǾŞŎǳŜ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ 

ƭΩŀǎǎŀǎǎƛƴŀǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎΦ hƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ Ŏouleurs sombres (rouge, 

noir, bleu), des arbres sans feuilles, sans fruits, des espaces sans verdures ni fleurs, des silhouettes 

ŘŜ ŎƻǊǇǎ ǎŀƴǎ ƳŜƳōǊŜǎΣ ŘŜǎ Ƴŀƛƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƛŜŘǎ ǎŀƴǎ ŘƻƛƎǘǎΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǊƳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ 

personnages figurait dans quelques dessins accompagnés de scènes de cadavres qui jonchent le 

sol ou encore le sang rouge sur la terre. /Ŝǎ ŘŜǎǎƛƴǎ ƛƭƭǳǎǘǊŜƴǘ ƭΩŞǇƛǎƻŘŜ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ǉǳΩŀ Ŏƻƴƴǳ 

ƭΩŜƴŦŀƴǘΦ 



 

 

 

Figure 1 : Exemples des dessins réalisés par les enfants 

3. Résultats et discussion 

[Ŝǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ƻƴǘ ŘŞƳƻƴǘǊŞ ǎŀƴǎ ǘǊƻǇ ŘΩŀƳōƛƎǳƠǘŞ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊƻǳōƭŜǎ 

ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŎƘŜȊ ŎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ǘŜǊǊƻǊƛǎǘŜΦ ¦ƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǎƻƛǘ ол % 

présentaient des syndromes post-traumatiques sur les plans affectif, cognitif et comportemental 

caractérisés par des troubles psychologiques, comportementaux et scolaires. Cependant le plus 

ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎΣ ǎƻƛǘ тл %, ne présentaient pratiquement pas, selon les dossiers 

consultés, de dysfonctionnement psychologique grave.  

[ΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ǎƻƛ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƳƛǎŜ Ł Ƴŀƭ ŎƘŜȊ ŎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ Lƭǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜƴǘ ǳƴ ƭƛŜƴ ŦŀƳƛƭƛŀƭ ǇƻǳǊ 

ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ƭΩŀŦŦŜŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛƻŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǇŜǊŘǳŜΦ [ŀ ǇǊƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜ ǇŀǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ 

ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻǘŜŎǘǊƛŎŜΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ Ŝǘ ƭΩŀƳōƛŀƴŎŜ ŀǳǘƘŜƴǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

socioculturel mettent, du jour au lendemain, ces petites créatures dans un milieu étrange dont ils 

ǎƻƴǘ ŞǘǊŀƴƎŜǊǎΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ ǇƭǳǊƛŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜ ŎƘŜǊŎƘŀƛǘ Ł ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ŝǘ ŜƴǎǳƛǘŜ Ł ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ 

certains memōǊŜǎ ŘŜ ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ǇǊƻŎƘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŞƛƴǎŞǊŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜ 

ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŎŀǊ ƭŀ ǾƛŜ Ŝƴ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ ǉǳŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ ǎƻŎƛƻŎǳƭǘǳǊŜƭ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀƴǘΦ 

Comme le souligne Boris Cyrulnik (2001), « 5ŀƴǎ ƴƻǘǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ōƭŜssé est encouragé à 

faire carrière de victime ». À cet égard, il nous semble important de souligner que toute prise en 



 

 

ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ Řƻƛǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ŦƻǊƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎǊŜǳǎŜǘ ǎƻŎƛƻŦŀƳƛƭƛŀƭ Ŝǘ 

socioculturel de celui-ci. 

4. Recherche longitudinale de trajectoire 

Les enfants, rendus orphelins par la violence terroriste, une fois adultes et intégrés dans leur 

environnement familial et culturel font-ils preuve de résilience? Au regard des conclusions 

auxquelles a abouti la recherche menée en 200м ǎǳǊ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜǎ 

terroristes, nous avons projeté de mener une étude de trajectoire sur quelques enfants devenus 

ŘŜǇǳƛǎ ŀŘǳƭǘŜǎΦ bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƘƻƛǎƛ ŘŜ ƴƻǳǎ ǊŜƴŘǊŜ ŀǳ C!h ŘΩhǳƳ 9ƭ .ƻǳŀƎƘƛ ǇƻǳǊ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ƭŜǎ 

traces des enfants, jadis objets de la recherche sus citée. Les dossiers des pensionnaires étaient 

relativement bien gardés dans les armoires de la psychologue. Cette dernière était présente lors 

ŘŜ ƭΩŀŘƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŀǳ C!h Ŝƴ нллм Ŝǘ Ŝƴ нллнΦ {ǳǊ ƭŜǎ ǎƛȄ ƎŀǊœƻƴǎ Ŝǘ ǉǳŀǘre filles, nous 

ŀǾƻƴǎ ǊŜǘǊƻǳǾŞ ƭŀ ǘǊŀŎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ƎŀǊœƻƴǎ ǉǳƛ ǊŞǎƛŘŜƴǘ Ł ŘΩhǳƳ 9ƭ .ƻǳŀƎƘƛΦ [Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ Ŝǎǘ ŞǘǳŘƛŀƴǘ 

Ŝƴ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀƴƴŞŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ Ł ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞΦ [Ŝ ǎŜŎƻƴŘ ŀ ǎǳƛǾƛ ǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

professionnelle en menuiserie métallique et il travaille dans une entreprise communale. Selon les 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Řǳ C!h ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎǳƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ŘŜ нллмΣ 

un garçon a accompli son service militaire et deux se sont engagés dans les rangs de la police. 

En ce qui concerne les quatre filles, elles ont toutes été reprises par les proches de leur 

ŦŀƳƛƭƭŜ όƻƴŎƭŜǎ Ŝǘ ǘŀƴǘŜǎύΣ Řƻƴǘ ǳƴŜ ǎΩŜǎǘ ƳŀǊƛŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ƧŜǳƴŜ ŞŘǳŎŀǘŜǳǊ ǊŜŎǊǳǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎƻŎƛŀƭΦ Lƭ 

nous a été impossible de joindre les intéressés pour vérifier la véracité de ces informations. 

bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜǎ ŞŘǳŎŀǘŜǳǊǎΣ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎǳŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴƻǳǎ ƻƴǘ ƛƴŦƻǊƳŞ 

ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎǳƧŜǘǎ ƴŜ ǎƻǳŦŦǊŜƴǘ ŘΩŀǳŎǳƴŜ ǇŜǊǘǳǊōŀǘƛƻƴ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ǎŞǾŝǊŜ Ŝǘ ǉǳΩƛƭǎ ƳŝƴŜƴǘ ǳƴŜ 

vie normale au même titre que les jeunes de leur âge. 

Nous aǾƻƴǎ ǘƻǳǘ ŘŜ ƳşƳŜ ǊŞǳǎǎƛ Ł ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǊ ƭΩŞǘǳŘƛŀƴǘ Ŝƴ ƎŜǎǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ǉǳƛ ƴŜ ƴƻǳǎ ŀ 

Ǉŀǎ ƭŀƛǎǎŞ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭǳƛΦ Lƭ Řƛǎŀƛǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ŀƭƭŀƛǘ ōƛŜƴ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ŀ 

réussi ses études. Il apparait que les effets possibles de la violence sur les enfants victimes du 

terrorisme trouvent une résilience forgée par le ciment de conglomérats socioculturels et socio-

familiaux.  

Nous constatons, au terme de cette enquête sur le devenir des enfants victimes de violence 

terroriste exercée sur leur paǊŜƴǘΣ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ Ł ƭΩŃƎŜ ŀŘǳƭǘŜΣ ŀǊǊƛǾŜƴǘ Ł ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭŜǳǊ 

équilibre dynamique, avec le soutien familial (famille élargie). Les informations recueillies auprès 

du personnel du FAO laissent entrevoir que le cocon familial traditionnel est sécurisant. On peut 

ŀŦŦƛǊƳŜǊ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǊŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ǇǎȅŎƘƻŀŦŦŜŎǘƛŦ ǉǳƛ ǇǊƻǇǳƭǎŜ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ 

ŜƴŦŀƴǘǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜΦ [Ŝǎ ƭƛŜƴǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŀǳȄ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǎǳǊƳƻƴǘŜǊ ƭΩŀƴȄƛŞǘŞΣ 

la peur et toutes sortes de troubles psychologiques. Ils ont pu développer des aptitudes et des 

ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ Ŝƴ ŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ƭŜǳǊ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜΦ 

[ΩŜƴŦŀƴǘ ǊŜǇƭŀŎŞ Řŀƴǎ ǎƻƴ ƳƛƭƛŜǳ ŦŀƳƛƭƛŀƭΣ ƳşƳŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎΣ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 

repères familiaux Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ 



 

 

5. La famille cadre de référence morphème de résilience 

On considère généralement que la victime affectée par un événement traumatique important a 

recours à son cadre de référence existentƛŜƭ ǇƻǳǊ ŀǎǎƛƳƛƭŜǊ Řǳ ƳƛŜǳȄ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ 

ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜΦ 9ƭƭŜ ŎƘŜǊŎƘŜ Ł ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ǎƻƴ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ǎŜǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ 

ǎƻŎƛƻŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎΦ 9ƴ !ƭƎŞǊƛŜΣ ƻƴ ŀ ǎƻǳǾŜƴǘ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜ 

important survient, lΩŀǘǘƛǘǳŘŜ ǇŜƛƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŞƭŀǊƎƛŜΣ ǾƻƛǊŜ ƳşƳŜ Řǳ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ ŘŜ 

ŎƻƴǎǘŀǘŜǊ ƭŜ ŘǊŀƳŜ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎΣ ǊŜƴŦŜǊƳŜ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƎƻƛǎǎŜ Ŝǘ ƭΩŀƴȄƛŞǘŞ ŘΩǳƴŜ 

représentation culturelle. Le drame provoque alors un élan de solidarité du groupe familial et/ou 

social. 

La réalité socioculturelle de la famille, façonnée par un conglomérat de croyances 

ǇƻǇǳƭŀƛǊŜǎ ŀƴŎŜǎǘǊŀƭŜǎΣ ŜƴǘƻǳǊŜ ƭŀ ǾƛŎǘƛƳŜ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜ ƳŀƧŜǳǊ ŘΩǳƴŜ 

mystérieuse interprétation assimilée au mauvais sort maléfique, une sorte de malédiction qui 

ǘƻǳŎƘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ƻǳ ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜΦ [Ŝ ŘǊŀƳŜ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŞ Ŝǘ ƛƴŎǳƭǉǳŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ζ croyance » comme 

ǳƴŜ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘƛǾƛƴŜΦ [ΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Řƻƛǘ ǎǳōƛǊ ƛƴŞƭǳŎǘŀōƭŜƳŜƴǘ ǎƻƴ ŘŜǎǘƛƴΦ Lƭ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ǇǊŜǳǾŜ ŘŜ 

patience et de résignation pour mieux supporter les épreuves du mektoub (prédestiné) fixant le 

cours des événements. 

[ΩŀǘǘƛǘǳŘŜ ŘŜ ǊŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜǾŀƴǘ ƭŜǎ ŞǇǊŜǳǾŜǎΣ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊŞŎƻƴŦƻǊǘ ǉǳŜ ǘǊƻǳǾŜ ƭŀ 

victime dans la protection familiale et dans la solidarité sociale, est recommandée par la foi de 

ƭΩŞǘƘƛǉǳŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜΦ [ΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘ Ŝǘ ǊŞǎƛƎƴŞ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƛƴŞƭǳŎǘŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜǾŀƴǘ ƭŀ 

souffrance. Le professeur B. Bensmail (1980) souligne à ce propos : « que la patience devant les 

épreuves, la souffrance et la mort, la résignation devanǘ ƭΩƛƴŞƭǳŎǘŀōƭŜΣ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ŘŜ 

ǎǳōƭƛƳŀǘƛƻƴ ŦƻǊǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ Řǳ άŦŀǘŀƭƛǎƳŜέ ŀǳ ǎŜƴǎ ǇŞƧƻǊŀǘƛŦ ŘŜ ǇŀǎǎƛǾƛǘŞ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ 

ǇǊşǘŞΦ [ΩƛƴǘŞǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ όŜǘ ŀǳǘŀƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΣ Ł ƴƻǘǊŜ ŀǾƛǎύ ŀǇŀƛǎŜ Ŝǘ 

ǎŞŎǳǊƛǎŜ ƭΩƛndividu et permet de canaliser les conflits ». 

[ŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŀ ǾƛŎǘƛƳŜ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǇŜǊœǳŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 

dynamique assurant la cohésion du groupe social. Cette solidarité, qui ƴΩŜǎǘ ŀǳǘǊŜ ǉǳŜ ƭŀ cohésion 

sociale, modelée par un moi collectif (deuil collectif) procurait, en particulier, un sentiment de 

sécurité ŎƘŜȊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳΦ [ΩŀǘǘƛǘǳŘŜ Ǿƛǎ-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŞǇǊƻǳǾŞ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ 

remarquablement protectrice.  

Au terme de ce qui précède, nous pouvons affirmer que la culture algérienne, fragment de 

la culture maghrébine, constitue un véritable facteur stimulant et une expression de résilience 

ŎƘŜȊ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǾƛŎǘƛƳŜ ŘŜ ǘǊŀǳƳŀΦ /ŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ƭΩƛŘŞŜ ǉǳŜ ŘƛǎŎƻǳǊƛǊ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ 

culturelle comme facteur stimulant de résilience dans la société maghrébine implique de 

ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ Ł ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ōŀǎŜ ŦŀœƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘƘƛǉǳŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜ Ŝǘ 

culturelle à la fois!  

vǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ǎŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΣ ƭΩşǘǊŜ ƘǳƳŀƛƴ Ŝǎǘ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŎƻƳōƛƴŞŜ Ł ǎŜs 

ŎǊƻȅŀƴŎŜǎ ŘΩŞǘƘƛǉǳŜ ƳƻǊŀƭŜ Ŝǘ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜΦ 9ƭƭŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜ ǎŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ Ŝǘ 



 

 

ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜΦ /ΩŜǎǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǳƴ şǘǊŜ ǎƛƴƎǳƭƛŜǊΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘΩǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

dénominateur des personnalités individuelles de son ethnie sociale qui détermine sa personnalité 

de base. 

La culture maghrébine recèle certaines significations en tant que support de la personnalité 

de base et de la conscience collective qui peuvent avoir un impact symptomatique comme 

morphème de résilience. La dimension psycho-socio-thérapeutique se trouve renforcée par la 

ƴƻǘƛƻƴ Ł Ŏƻƴƴƻǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘƘƛǉǳŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜ mektoub et la notion de Saber (patience devant les 

épreuves) enrobée dans un fatalisme positif.  

La perspective introduite par la notion la dualité ambiǾŀƭŜƴǘŜ ŘΩǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜΣ à 

ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩǳƴ ŦƻƴŘŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ōŀǎŜ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜΣ ǘǊƻǳǾŜ-t-elle une 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǊŀƛƴŀƎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǎǳǇǇƭŞŜǊ ŀǳ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜ Ŝǘ ƻŦŦǊƛǊ ǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ł 

ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǾƛŎǘƛƳŜ ŘŜ ǾƛƻƭŜnce? Le fondement culturel de la personnalité de base maghrébine serait-

ƛƭ ǳƴ ƳƻǊǇƘŝƳŜ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ǉǳƛ ǘǊƻǳǾŜ ǎŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ł ǉǳƛ ƻƴ 

inculque les valeurs Υ ŘŜ ǊŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŞǇǊŜǳǾŜΣ ŀǾŜŎ patience, constance et endurance que 

véhicule la notion de Saber. 

Si la famille demeure cette institution respectueuse de valeurs fondamentales, elle sera 

ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘŜΣ ǊŀǎǎǳǊŀƴǘŜΣ ŀǇŀƛǎŀƴǘŜ Ŝǘ ǇƻǊǘŜǳǎŜ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Ŝƴ 

favorisant son insertion sociale. Le potentiel de résilience infantile, renforcé par la prise en charge 

ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΣ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘΩǳƴ ŀǇǇƻǊǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘ Řŀƴǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŜƴŦŀƴǘ 

ŘŜ ǎǳǊƳƻƴǘŜǊ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜǎ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜǎ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŀŎŎompagnées de 

ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ǇŜǊǘǳǊōŀǘƛƻƴǎ Ǉƻǎǘ-traumatiques. 

/ŜǘǘŜ ǇŜǊŎŞŜ ƴƻǳǎ ŀƳŝƴŜ Ł ǎƻǳƭƛƎƴŜǊ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ Řǳ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛǎƳŜ Řŀƴǎ ǎŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ 

ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘ ƴƻƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƘŀōƛǘǳǎ 

culturel, mais également souligne le rôle positif de la société à travers la culture sur la personnalité 

individuelle. 

6. La culture maghrébine facteur stimulant ou morphème de résilience chez la personne 

victime de trauma 

tŀǊƭŜǊ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŎƻƳƳŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ǎǘƛƳǳƭŀƴǘ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ƳŀƎƘǊŞōƛƴŜ 

implique de ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ Ł ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ōŀǎŜ ŦŀœƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘƘƛǉǳŜ 

religieuse et culturelle à la fois!  

[ŀ ǊŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ŀǾŜŎ patience, constance et endurance que véhicule la 

notion de Saber, fortement enracinée dans les préceptes de la culture maghrébine se trouve 

ŘŜǾŀƴǘ ǳƴŜ ŎƻƴƧƻƴŎǘƛƻƴ ƭŀōƻǊƛŜǳǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ŝǎǘ ŦŀŎŜ Ł ǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŎǊǳŜƭƭŜ ƻǳ 

ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ǘŜƭƭŜ ǉǳΩǳƴ ǳƴ ǘǊŀǳƳŀΣ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘΩǳƴ şǘǊŜ ŎƘŜǊΣ ƭŀ ŘŞŎŜǇǘƛƻƴΧ /ŜǘǘŜ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƛƻƴ ŞǘŀȅŞŜ 

ǇŀǊ ƭΩŀƴƎƻƛǎǎŜ ŘΩǳƴ ǘǊauma se trouve relativement atténuée par la soumission à la volonté de Dieu. 

La patience Saber est une qualité essentielle recommandée par le Coran. Le musulman doit 



 

 

admettre avec dévouement et dignité les défaites, les épreuves et les adversités, car ils sont 

inscrits dans la destinée MektoubΦ [ŀ ǇŀǘƛŜƴŎŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛƭƛǘŞ Řǳ ŎǊƻȅŀƴǘκƳǳǎǳƭƳŀƴ 

qui doit se soumettre de manière sereine et courageuse à ce qui a été prescrit par le Tout 

puissant : « Dieu est avec les patients » (sourate II, verset 153), ou encore, « Nous vous éprouvons 

ǇƻǳǊ ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ŎŜǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜ Ǿƻǳǎ ǉǳƛ ƭǳǘǘŜƴǘ » (sourate XLVII, verset 31). À partir de ces 

recommandations divinatoires, les épreuves sont mieux acceptées par la croyance que « 5ƛŜǳ ƭΩŀ 

voulu ηΦ !ƛƴǎƛ ƭŀ ǇŀǘƛŜƴŎŜ ƴΩŜȄǇrime pas nécessairement une résignation à une fatalité négative, 

ou encore un laisser-ŀƭƭŜǊ Ł ƭΩŀōŀǘǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘŜǊƴŀǘƛƻƴ ƻǳ ŀǳ ŘŞǎŜǎǇƻƛǊΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǳ 

contraire un mobilisateur qui permet à la personne de se retrouver et de renforcer sa 

détermination pour dépasser les épreuves. 

Peut-on admettre que, religieusement et culturellement, la soumission à Dieu est une 

ŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŀǳȄ ŞǇǊŜǳǾŜǎ ǉǳŜ ǇŜǳǘ ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳΚ {ŜǊŀƛǘ-ce là un facteur 

psychosociologique véhiculé par une culture de la personnalité de base du Maghrébin qui favorise 

Ŝǘ ŜƴŘƛƎǳŜ ƭŜ ƳƻǊǇƘŝƳŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴ ǘǊŀǳƳŀΚ 
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Résumé 

[Ω!ƭƎŞǊƛŜ ŀ ǾŞŎǳ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мффл ŘŜǎ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ǘǊŀǳƳŀǘƻƎŝƴŜǎ ŎŀǳǎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ 

terroriste. Les séquelles engendrées sont indélébiles pour la population.  Nous présentons le cas 

ŘΩǳƴŜ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǎǳƛǾƛŜ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƴƴŞŜǎ ŀǳ /ŜƴǘǊŜ ŘΩ!ƛŘŜ tǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ ŘŜ 

{ƛŘƛ aƻǳǎǎŀ όǎƛǘǳŞ Ł нлƪƳ ŘΩ!ƭƎŜǊύΣ ǳƴŜ ǊŞƎƛƻƴ ƳŀǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŀŦŦŜŎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ŜȄǘǊşƳŜΦ 

Nous nous interrogeons sur le devenir des victimes du trauma causé par la violence humaine après 

une prise en charge psychologique et sur les stratégies de résilience déployées par ces victimes 

pour y faire face. 

Mots-clés : Violence terroriste, traumatisme, résilience 

 

ά.ŀŎƪ ŦǊƻƳ 5ŀǊƪƴŜǎǎΥ .ŜǘǿŜŜƴ wŜǎƛƭƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ǘǊŀǳƳŀϦ 

Abstract 

Algeria lived during the 1990s traumatic events caused by terrorist acts. The sequelae generated 

are indelible for the population. We present the case of a teenage girl we followed for several 

years at the Psychosocial Help Center of Sidi Moussa (located 20km from Algiers), a region 

massively affected by extreme violence. We wonder about the future of victims of the trauma 

caused by human violence after psychological treatment and the resilience strategies deployed 

by these victims to deal with it. 

Keywords: Terrorist acts, terrorist violence, trauma, resilience 
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1. Introduction 

Les actes de violence extrême dus au terrorisme, durant la décennie 1990, ont affecté aussi bien 

ƭŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞŜǎΦ [Ŝǎ ŀǎǎŀǎǎƛƴŀǘǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞǎΣ 

les kidnappings, les viols utilisés comme arme politique, la transgression des valeurs religieuses 

et culturelles, la destruction des écoles, des usines, des ponts, de toutes sortes de véhicules, les 

trains et les massacres collectifs ont engendré des traumatismes multiples aux plans 

individuel, communautaire, symbolique et économique.  

1.1 Au plan individuel 

[Ŝ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ ŎƻƳƳŜ ƭΩŜŦŦǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜǎΦ Lƭ ŀ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ 

ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǘǊƻǳōƭŜǎ ǇǎȅŎƘƻǇŀǘƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ 5{aр ό!t!Σ нлмоύ ǎƻǳǎ ƭΩŀǇǇŜƭƭŀǘƛƻƴ 

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ou Etat de Stress Postraumatique selon la nomination 

française (Crocq, 1997). 

1.2 Au niveau de la communauté 

Les actes de violence ont été exprimés à travers la destruction du tissu familial et social. Dans bien 

des cas, les terroristes étaient des membres de la famille, des voisins, des amis, rarement des 

personnes étrangères. Les informations concernant les familles étaient transmises aux terroristes 

ǇŀǊ ŘŜǎ ǇǊƻŎƘŜǎΦ [ŀ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ Ŝƴ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜǾŜƴŀƛǘ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜ ǇƻǳǊ ǎƻƛ ό.ƻǳŀtta, 2007). 

1.3 Au plan symbolique 

Le traumatisme se manifeste par la perte des valeurs et du sens. Louis Crocq (1999) parle de la 

confrontation, de la rencontre soudaine avec le réel de la mort, notre propre mort, ou celle 

ŘΩŀǳǘǊǳƛΣ ǎŀƴǎ ƳŞŘƛŀǘƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘème signifiant qui, dans la vie courante, préserve la personne de 

ce contact brut. Les interdits fondamentaux ont été transgressés, les individus ont été confrontés 

à un univers étrange, incohérent et incompréhensible, très différent de leur religion et de leur 

ŎǳƭǘǳǊŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƛƴŎƻƘŞǊŜƴŎŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘŜ ǎŜ ǊŞƻǊƎŀƴƛǎŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊ Ł ǉǳƛ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜǊ 

ǇƻǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ Ŝǘ ǉǳŜƭƭŜ ŀƛŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǊΣ ǉǳƛ ƳŞǊƛǘŜ ƻǳ ƴŜ ƳŞǊƛǘŜ Ǉŀǎ ŎŜǘǘŜ ŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ 

(Boukhaf, 2004).  

1.4 Au plan économique 

Les actes de violence qui ont engendré des traumatismes multiples, ont également provoqué 

ƭΩŀǇǇŀǳǾǊƛǎǎŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ : destruction des usines, des écoles, des entreprises, 

ŘŜǎ ǇƻƴǘǎΣ ŘŜǎ ǊƻǳǘŜǎΣ Ǿƻƭ ŘŜǎ ōŀƴǉǳŜǎΣ ǊŀŎƪŜǘǎΣ ŜǘŎΦ vǳŀƴŘ ƭŜ ǇŝǊŜ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ƴΩest pas assassiné, 

il est au chômage. Les revenus deviennent alors insuffisants, voire inexistants (Sadouni, 2011). 

  



 

 

2. {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀƛŘŜ ŀǳȄ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜ 

¦ƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǘƘŞǊŀǇŜǳǘƛǉǳŜ ǎΩŀŘǊŜǎǎŀƴǘ Ł ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎŞŜ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭe 

Centre. Proximité géographique : se rapprocher des populations traumatisées, se rendre 

facilement accessible.  

LƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ : aider les personnes dans leurs démarches administratives et 

juridiques.  

Aide psychologique : recourir aux techniques diverses centrées sur les thérapies 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎΣ ǘƘŞǊŀǇƛŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΣ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜΣ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎΣ ŘΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎ 

et de parents. 

Travail de réseau Υ ƛƭ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜǎ ŀǾŜŎ Ŝǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

acteurs publiques et privés intervenants auprès des personnes traumatisées, tels que : les centres 

de santé, les écoles, les associations, les autorités locales, et autres administrations avec 

ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜ ǾŞŎǳ ŘŜ ƳƻǊŎŜƭƭŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ŎƭƛǾage que connaissent souvent 

les personnes à détresse multiple. 

3. Éléments de la problématique 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŎƘŀƻǘƛǉǳŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŜœǳ ƴƻǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜΣ ŃƎŞŜ ŘŜ мс ŀƴǎΦ bƻǳǎ 

présenterons notre cas en deux temps. 

3.1 Premier temps : Quatre ans de prise en charge 

« Amina » était accompagnée de sa mère lors de la première consultation. Elle est la troisième 

ŦƛƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ŦǊŀǘǊƛŜ ŘŜ ƴŜǳŦ ŜƴŦŀƴǘǎΦ [ŀ ƳŝǊŜΣ ǎŀƴǎ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ Ŝǎǘ ŦŜƳƳŜ ŀǳ ŦƻȅŜǊΣ ǘŀƴŘƛǎ 

que le père (niveau primaire), travaillait dans une usine qui a été incendiée par les terroristes. 

Toute la famille vivait dans une région massivement exposée à la violence. La maison familiale a 

ŞǘŞ ōƻƳōŀǊŘŞŜΣ ŎƻƳƳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƻƴǘ Ŧǳƛ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƘŀƻǎ 

indescriptible. 

La famille de notre patiente vit depuis plusieurs années dans un local de deux pièces, (un 

bien vacant, autrefois nommé ainsi en raison des biens laissés par les colons français) sans 

équipements de base, dans une autre région qui a été aussi exposée pendant longtemps aux 

attaques terroristes. 

Le motif de la consultation tel décrit à la secrétaire, était au sujet de sa nervosité et son 

ŀƴƎƻƛǎǎŜ ŘŜǇǳƛǎ ǉǳŜ ǎƻƴ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ƭΩŀǾŀƛǘ ƘǳƳƛƭƛŞŜ ŘŜǾŀƴǘ ǎŜǎ ŎŀƳŀǊŀŘŜǎΦ  

Au cours du preƳƛŜǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ƴƻǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ǎƻƴ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘŜ ƭΩŀǾŀƛǘ 

ƘǳƳƛƭƛŞŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜ Ŝƴ ŦǊŀƴœŀƛǎΣ ŜƭƭŜ Şǘŀƛǘ ǘŜƭƭŜƳŜƴǘ ōƻǳƭŜǾŜǊǎŞŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Şǘŀƛǘ ǎƻǊǘƛŜ Ŝƴ 

ƭŀǊƳŜǎ ǎŀƴǎ ǊŜƎŀǊŘŜǊ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩŜƭƭŜΣ ǳƴŜ ǾƻƛǘǳǊŜ ŀƭƻǊǎ ƭΩŀǾŀƛǘ ǇŜǊŎǳǘŞŜΦ 9ƭƭŜ ƴΩŀǾait repris conscience 



 

 

que trois jours plus tard.  Sa première pensée fut vers sa professeure de français et la douleur 

ǉǳΩŜƭƭŜ ƭǳƛ ŀǾŀƛǘ ƛƴŦƭƛƎŞŜΦ 5ǳǊŀƴǘ ǇǊŜǎǉǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎŞŀƴŎŜǎΣ ŜƭƭŜ ǇŀǊƭŜ Ŝƴ ǇƭŜǳǊŀƴǘ ŘŜ ǎƻƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ 

avec la langue française et combien ŜƭƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜǊΦ 5ǳǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ 

en charge, qui a duré environ quatre années, toute son énergie était orientée vers comment 

apprendre le français. Nous y reviendrons plus tard. 

Elle avait donc une fracture assez importante à la jambe ; on lui avait placé des broches. 

tŜƴŘŀƴǘ ǎƻƴ ǎŞƧƻǳǊ Ł ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ όǇƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜύ Ŝǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ŎƻƴǾŀƭŜǎŎŜƴŎŜΣ !Ƴƛƴŀ ŀ ǊŀǘŞ 

deux trimestres de scolarité. Elle souffre toujours de sa jambe, ne peut pas rester longtemps 

debout et se fatigue au moindre effort.  

3.1.1 Analyse réflexive 

La question qui se pose, pourquoi maintenant, cet incident, en apparence, presque anodin, 

ǇǳƛǎǉǳŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƳŀƭǘǊŀƛǘŞǎ Ł ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ ŀ Ƴƛǎ !Ƴƛƴŀ Řŀƴǎ ǳƴ 

pareil état ? Nous ǇŜƴǎƻƴǎ ǉǳΩƛƭ ȅ ǳƴ ǘǊŀǳƳŀ ŀŎŎǳƳǳƭŞ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ǉǳŜ ƴƻǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜ ŀ 

vécus durant son enfance et son adolescence. 

мύ !Ƴƛƴŀ Ǿƛǘ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ Ł ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ŦǊŝǊŜǎ Ŝǘ ǎǆǳǊǎΣ Ŝǘ ƴŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ǉŀǎ ŀǾŜŎ ǎŀ 

mère. Amina rapporte lors de plusieurs séŀƴŎŜǎ ǉǳŜ ǎŀ ƳŝǊŜ ƭŀ ŘŞǘŜǎǘŜΣ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀ ƳşƳŜ 

ǊŜƎǊŜǘǘŞ ŘŜ ƭΩŀǾƻƛǊ ŀƳŜƴŞŜ ŀǳ /ŜƴǘǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜ όƴƻǳǎ ǊŜǾƛŜƴŘǊƻƴǎ 

aussi à ce sujet).  

[ŀ ƳŝǊŜ ǎΩŜǎǘ ǘǊƻǳǾŞŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ŜƴǘǊŜ ǘƻǳǎ ŎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ǳƴ ƳŀǊƛ ŀǳ ŎƘƾƳŀƎŜ ; elle vient 

au CeƴǘǊŜ ǇƻǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜ Ŝǘ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ όŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ 

écoles,  lycées, centres de formation, bureau de recrutement). 

[ŀ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ŜȄǘǊşƳŜ ŀ ŜƴƎŜƴŘǊŞ ŘŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄΣ ƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

familles, le rôle du père a été remis en question et la mère se retrouve dans des tâches 

habituellement attribuées au mari. 

[ŀ ƳŝǊŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜ ŀ ŘƻǊŞƴŀǾŀƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ŜƭƭŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ 

préparée : elle a toujours été femme au foyer, ne sort pas et ne connaît pas le monde extérieur. 

9ƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ǾǳŜ ƻŎǘǊƻȅŜǊ ǳƴ ǊƾƭŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ ŞǘǊŀƴƎŜǊΦ 

нύ [ΩŀǎǇŜŎǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ƧƻǳŜ ǳƴ ǘǊŝǎ ƎǊŀƴŘ ǊƾƭŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀǘǘƛǘǳŘŜǎΦ 

!Ƴƛƴŀ ŀ ŜƴǘŜƴŘǳ ǳƴ ǇǊşŎƘŜ Ł ƭŀ ǘŞƭŞǾƛǎƛƻƴ ƻǴ ƭΩLƳŀƳ Řƛǎŀƛǘ ǉǳŜ 5ƛŜǳ ŜȄŀǳŎŜ ƭŜǎ ǾǆǳȄ ŘŜ ƭŀ ƳŝǊŜ 

ǉǳŀƴŘ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻƭŝǊŜ ŜƴǾŜǊǎ ǎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ bƻǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜ ŎǊƻƛǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 

frappée de malédiction tellement sa mère lui souhaitait tous les malheurs du monde. Elle a 

beaucoup pleuré lors du récit relatant le traitŜƳŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ƭǳƛ ǊŞǎŜǊǾŀƛǘΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŜƭƭŜ ŞǇǊƻǳǾŜ 

ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǇŀōƛƭƛǘŞ ǇŜƴǎŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ƭǳƛ ŀ ƳŀƴǉǳŞ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘΦ  

оύ [ŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ŘŞǇƭŀŎŞŜ όƳŀƛǎƻƴ ŘŞǘǊǳƛǘŜύ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŞǊŀŎƛƴŞŜ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜΣ 

de protection : perte des biens, des amis, des repères spatiaux et symboliques et du sens. Ils sont 



 

 

venus habiter un quartier étranger à eux, aussi investi par le terrorisme. Rappelons que beaucoup 

ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ƻƴǘ ǉǳƛǘǘŞ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇŀǊ ǇŜǳǊ ŘŜ ǎΩȅ ǊŜƴŘǊŜ όƳŜƴŀŎŜǎ ŜƴǾŜǊǎ ƭŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎύΦ 

Les écoles durant cette période ne jouaient plus leur rôle Υ ƭŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ǎΩŀōǎŜƴǘŀƛŜƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘΣ 

ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƻƴǘ ǉǳƛǘǘŞ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ƳŜƴŀŎŜǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀǎǎŀǎǎƛƴŞǎΦ  [ΩŞŎƻƭŜ Ŝǎǘ ŘŜǾŜƴǳŜ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘŜ 

violence et de prise de parti idéologique et religieux. 

[ΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳent de la langue française a été prohibé dans ces quartiers dits « libérés » 

pendant plusieurs années. 

Comme nous le constatons, plusieurs facteurs existaient déjà avant le « soi-disant 

évènement traumatique » pour lequel notre patiente est venue consulter.  Cet évènement, 

anodin en apparence, a réactivé les traumas précédents qui ont été condensés (déplacements, 

ōƻƳōŀǊŘŜƳŜƴǘǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎΣ ƳƛǎŝǊŜΣ ƳŀƭǘǊŀƛǘŀƴŎŜ Ł ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ǎƻǳǎ 

différentes formes), 

3.1.2 Langue Française en Algérie : fantasme de la réussite 

Amina passait plusieurs séances à exprimer sa souffrance et son incapacité de la maitrise de la 

ƭŀƴƎǳŜΣ ǇƻǳǊ ŜƭƭŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ζ route » vers la réussite scolaire. Ceci nous fait associer à la série de 

télévision, « les routes vers le paradis ». 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŜŎŜƴǎŞ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞŎǊƛǘǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ Ŝƴ 

!ƭƎŞǊƛŜ Ŝǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ƻŎŎǳǇŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ό{ŜōŀŀΣ нллнύΦ  

[ŀ ƧŜǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ŀƭƎŞǊƛŜƴƴŜ ŀǎǇƛǊŜ Ł ƭΩŞƳŀƴŎƛǇŀǘƛƻƴΣ ŀǳ ǇǊƻƎǊŝǎ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭΦ 9ƭƭŜ ǇŜǊçoit son 

évolution dans les études qui pourraient la libérer de certaines contraintes sociales, économiques 

et familiales.  

La langue française représente pour notre patiente sa liberté, sa féminité, sa fierté, une 

ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜΣ ǇǳƛǎǉǳŜ ŎΩŜǎǘ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƭŀƴƎǳŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ƘǳƳƛƭƛŞŜΣ ǇŜǊŎǳǘŞŜ ǇŀǊ 

une voiture. Elle en garde une double séquelle : physique (broche à la jambe) et psychique (un 

ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩƛƳǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǎŜǎǇƻƛǊ ǉǳŀƴǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊύΦ  !Ƴƛƴŀ Ŝǎǘ ŎƻƴǾŀƛƴŎǳŜ ǉǳΩŜƴ ƳŀƛǘǊƛǎŀƴǘ 

le franœŀƛǎΣ ŜƭƭŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǊŜƴǘǊŜǊ Ł ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜ ōǊƛƭƭŀƴǘŜΣ ǎŀ ǾƛŜ ǎŜǊŀƛǘ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜΦ  

9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ƭŜ ǎŜƴǎ Řǳ ǎȅƳǇǘƾƳŜ ƛŎƛ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Υ ƭΩƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǘŜǊǊƻǊƛǎǘŜǎ Ŝƴ Ǿƻǳƭŀƴǘ 

ǊŞǳǎǎƛǊ Ŝǘ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ǇǊƻƘƛōŞŜ Τ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ de résilience et une stratégie de coping. 

En maitrisant le français, elle se libère de sa famille, de la misère, et aura un bel avenir. Ceci 

ǾŜǳǘ ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜǊǊƻǊƛǎǘŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŞǳǎǎƛ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴΦ 

[ΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎe de la langue française devenait vital. 

!Ƴƛƴŀ ŀ ŞǘŞ ŜȄŎƭǳŜ Řǳ ƭȅŎŞŜ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ǎƻƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜΦ [ΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŀ Ǉǳ ƭŀ 

réintégrer en lui procurant des cours de soutien. Cette deuxième opportunité a stimulé Amina qui 

a eu son baccalauréat. Amiƴŀ ǎΩŜǎǘ ƛƴǎŎǊƛǘŜ Ł ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞΣ ǳƴŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜ ζ brillante η ƭΩŀǘǘŜƴŘ ! 



 

 

{ŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŀ ŀǳǎǎƛ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŞŎƻƭŜǎ Ŝǘ 

ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŀƛŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜΦ   

Amina vient de temps en temps au centre pƻǳǊ ŘƛǊŜ ōƻƴƧƻǳǊ Ł ƭΩŞǉǳƛǇŜΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ 

à continuer à se battre pour avoir une bonne carrière et une qualité de vie meilleure que celle de 

sa mère.   

Le message de résilience à saisir ici est que les traumatismes dont notre patiente a souffert 

et ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄ ǎƻƴǘ ŘŞǇŀǎǎŞǎ  ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘΦ {ŀ ƭǳǘǘŜ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǎƛǊ ŘŜ ǎΩŀŦŦƛǊƳŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǎŜ 

réaliser ont pris le dessus pendant une période : ceci dit,  les pulsions de vie ont généré de 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ζ salutogène » et ont propulsé Amina ǾŜǊǎ ƭΩŜǎǇƻƛǊ Ŝǘ la vie même ! 

3.2 Deuxième temps : Follow-up 

3.2.1 Que devient notre patiente cinq ans après la prise en charge ?  

bƻǳǎ ǇŜƴǎƛƻƴǎ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜΣ ŀǇǊŝǎ ǉǳŀǘǊŜ ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜΣ Ŝǘ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ 

du baccalauréat, que notre patiente était sauǾŞŜΣ ǉǳΩŜƭƭŜ Şǘŀƛǘ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ Şǘŀƛǘ ǊŜǾŜƴǳŜ 

ŘŜǎ ǘŞƴŝōǊŜǎΣ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řƻƴǘ ŜƭƭŜ ŀ ōŞƴŞŦƛŎƛŞŜΣ ǎŀ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎƻƴ ŘŞǎƛǊ ŘŜ ǎΩŜƴ ǎƻǊǘƛǊΣ ŜƭƭŜ 

avait pu lutter et dépasser certains obstacles.  Nous avions alors mis fin à la psychothérapie, avec 

son accord. 

[ŀ ƳŝǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǎǆǳǊǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜƴǘ Ł ǾŜƴƛǊ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƛŘŜ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜΦ 9ƭƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŜƴǘ 

ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ǉǳΩ!ƳƛƴŀΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŀ ƭƛŎŜƴŎŜ ƻōǘŜƴǳŜΣ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŀǳ ŎƘƾƳŀƎŜ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ 

ƳƛƭƭƛŜǊǎ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ŘƛǇƭƾƳŞǎΦ [ΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ƴƻǳǎ ǊŀǇǇƻǊǘŜ ǉǳŜ ŘΩǳƴ ŎƾǘŞΣ ƭŀ ƳŝǊŜ ƭǳƛ Řƛǘ ǉǳŜ 

ǎŀ ŦƛƭƭŜ Ǿŀ Ƴŀƭ ŜǘΣ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞΣ ƴƻǘǊŜ ǇŀǘƛŜƴǘŜΣ ǉǳƛ ŘŜƳŀƴŘŜ  ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ1 pour trouver 

du travail, déclare que les problèmes avec sa mère resurgissent : ambivalence  cette dernière qui 

paraît inquiète pƻǳǊ ǎŀ ŦƛƭƭŜ Ŝǘ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ŘΩ!ƳƛƴŀΣ ǉǳƛ ƭŀ ƳŀƭǘǊŀƛǘŜΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ 

avant.  

Cinq ans après, Amina a eu quatre baccalauréats, donc inscrite dans quatre filières dont le 

ŎƘƻƛȄ Ŧǳǘ ǇƻǳǊ ǊŞǇŀǊŜǊ ǎŀ ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜΣ ƭΩƛƴƧǳǎǘƛŎŜΣ Ŝǘ ƭŀ ǉǳşǘŜ Řǳ ǎŜƴǎΦ tƻǳǊǉǳƻi ce recours à la 

sublimation et cette accumulation des baccalauréats ?  Est-ce une boulimie intellectuelle pour 

échapper à la dépression ? Est-ŎŜ ǳƴŜ ŎƻƳǇǳƭǎƛƻƴ Ł ƭŀ ǊŞǇŞǘƛǘƛƻƴ ŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŎƘŜȊ ƭŜǎ 

traumatisés ? Est-ce un besoin de revalorisation et renarcissisation Κ bƻǳǎ ǇŜƴǎƻƴǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǳƴ 

peu de tout ! 

9ƭƭŜ Řƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻǊǘ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ǘǊŝǎ ǘƾǘ ƭŜ ƳŀǘƛƴΣ ǇƻǳǊ ƴŜ ǊŜǾŜƴƛǊ ǉǳŜ ƭŜ ǎƻƛǊΦ {ƛ ƴƻǘǊŜ 

patiente a pu lutter et surmonter certaines difficultés liées aux conséquences de la violence, il y a 

cŜǊǘŀƛƴǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ ŀŦŦǊƻƴǘŜǊΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ ƭŜ ŎƘƾƳŀƎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ   

                                                           
1 Amina ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ǾŜƴƛǊ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ǇƻǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ 
uniquement, puisque la prise en charge psychologique était terminée. 



 

 

vǳŀƴǘ ŀǳ ŎƻƴŦƭƛǘ ŀǾŜŎ ǎŀ ƳŝǊŜΣ ƴƻǳǎ ǇŜƴǎƻƴǎ ǉǳŜ ƭΩƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŦƛƭƭŜ-mère est le 

ǊŜŦǳǎ ŘŜ ǎǳōƛǊ ƭŜ ƳşƳŜ ǎƻǊǘΣ ŘΩƻǴ ŎŜǘǘŜ ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǳǎǎƛǊΦ  

Il est cƭŀƛǊ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŘŞǎƛǊ Ŝǘ ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǾƛŜ ǉǳΩ!Ƴƛƴŀ ŀ ǾŞŎǳǎ 

ŘǳǊŀƴǘ ǎƻƴ ŜƴŦŀƴŎŜ Ŝǘ ǎƻƴ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜΣ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎƘŜȊ ƭŀ ƧŜǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ŘΩŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ Ƴŀƛǎ 

peut-on parler de résilience quand le trauma est en cours ? Il y a toujours le conflit avec la mère, 

la précarité est pesante dans la famille, la maltraitance et la violence sont toujours utilisées 

comme moyens de communication. 

Il y a dysfonctionnement de la famille, et le patient désigné ici, est notre patiente qui porte 

les ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ Ǌŀƛǎƻƴ ǉǳŜ ƭŀ ƳŝǊŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜ Ł ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ 

ǉǳŜ ǎŀ ŦƛƭƭŜ Ǿŀ ƳŀƭΣ ǳƴŜ Ŧŀœƻƴ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ζ du feu dans la maison ». Cependant, il y a 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ŜƭƭŜ ŀǾŀƛǘ ǊŜƎǊŜǘǘŞ ŘŜ ƭΩŀǾƻƛǊ ŀƳŜƴŞŜ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜΣ ŎŀǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǎȅƳǇǘƾƳŜΣ Řŝǎ ǉǳΩƛƭ 

Ǿŀ ƳƛŜǳȄ ŀǇǊŝǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŞŀƴŎŜǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜΣ ǇŜǊǘǳǊōŜ ƭΩƘƻƳŞƻǎǘŀǎƛŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΣ Ŝǘ ǇŀǊ ƭŁΣ 

ǇŜǊǘǳǊōŜ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳŜ ƭŁ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ǇŀǊ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ǎȅƳǇǘƾƳŜΦ 

La mère agit aussi par culpabilité, sa manière de réparer sa violence envers sa fille, et la 

« dépose η ŀǳ /ŜƴǘǊŜ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƴƻǳǎ Ǉǳƛǎǎƛƻƴǎ ǇǊŜƴŘǊŜ ǎƻƛƴ ŘΩŜƭƭŜ Ł ǎŀ ǇƭŀŎŜΦ 

4. Conclusion 

[Ŝǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŦƻǊǘǎ ǎƻƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǘƘŞǊŀǇŜǳǘƛǉǳŜ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜǎ 

stratégies de renforcement de la patiente et sa famille en faisant appel aux compétences et 

ressources du réseau social. 

Cependant notre intervention est limitée, les acteurs psychosociaux ne peuvent pas 

attribuer de logement ni du travail aux victimes ; ils ne peuvent pas remplacer les services des 

institutions publiques (les soins hospitaliers, la scolarité des enfants, les indemnités des victimes). 

La reconnaissance de la victime et la réparation symbolique et matérielle sont des 

fondamentaux pour rebondir et alƭŜǊ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘΦ 

Daƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƭŀƛǊ ǉǳŜ ƭŀ ƧŜǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ŘŞǎƛǊŜ Ł ǘƻǳǘ ǇǊƛȄ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΣ 

ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ƴŜ ǎǳŦŦƛǘ ǇŀǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊŦŝǊŜƴǘ Ŝǘ Ŧƻƴǘ ōŀǊǊƛŝǊŜ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ 

projets. Que faire devant cette situation : entre résilience et traumatisme en cours ?  
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Résumé 

La présente communication expose la partie qualitative des résultats obtenus par la méthode de 

ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎŀǎΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ƳƛȄǘŜ ƳŜƴŞŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǾƛǾŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ 

VIH/SIDA au Burundi. Il se dégage, à travers une analyse thématique du corpus de six entretiens 

semi-dirigés, des facteurs socioculturels qui favorisent la résilience. Malgré une panoplie de 

facteurs de risque présents dans leur vie, la présence de facteurs de protection comme le soutien 

communautaire, la religion et la spiritualité jouent un rôle critique dans la résilience de ces 

personnes.  

Mots-clés : Résilience, culture, discrimination, VIH 

 

 

HIV/AIDS and resilience: The sociocultural factors of resilience to 

HIV/AIDS in Burundi 

Abstract 

This paper presents the qualitative part of the results obtained using the case study method, as 

part of a joint research conducted with people living with HIV/AIDS in Burundi. Through a thematic 

analysis of six semi-structured interviews, sociocultural factors that promote resilience emerged. 

Despite a range of risk factors in their lives, the presence of protective factors such as community 

support, religion and spirituality play a critical role in the resilience of these individuals. 

Keywords: Resiliency, culture, discrimination, HIV
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1. Problématique 

[ΩƛƴŦŜŎǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ ±LIκ{L5! Ŝǎǘ ƭŀ ǉǳŀǘǊƛŝƳŜ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƳƻǊǘŀƭƛǘŞ ŎƘŜȊ ƭΩŀŘǳƭǘŜ ŀǳ .ǳǊǳƴŘƛΦ {Ŝƭƻƴ 

ƭΩhb¦{L5! όнлмрύΣ ƭŜ ±LIκ{L5! ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ м % des causes de mortalité au sein de la population 

des moins de 5 ans. Le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) est estimé à 83 000 dont 

18 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Le nombre de décès dus au sida est de 4700, alors que les 

ŜƴŦŀƴǘǎ ŃƎŞǎ ŘŜ л Ł мт ŀƴǎ ǊŜƴŘǳǎ ƻǊǇƘŜƭƛƴǎ Ł ŎŀǳǎŜ Řǳ ±LIκ{L5! ǎƻƴǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ то 000. La file 

active de PVVIH sous traitement antirétroviral (ARV) est passée de 20 909 patients en 2010 à 

30 612 en 2013. On note une forte vulnérabilité de la femme (1,7 % vs 1 %) et une ruralisation 

ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ŘŜ ƭΩŞǇƛŘŞƳƛŜΦ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ ǎŞǊƻǇǊŞǾŀƭŜƴŎŜ Ŝǎǘ п Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ǳǊōŀƛƴ ǉǳΩŜƴ 

milieu rural (4,1 % contre 1 %). Le taux de dépistage reste encore très bas (33 ҈ ŎƘŜȊ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ 

41 % chez la femme).  

[Ŝ ǎƻǳǘƛŜƴ ǎƻŎƛŀƭ Ŝǘ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ƭŀ 

ǊŞǇƻƴǎŜ ŀǳ ±LIκ{L5! ŀǳ .ǳǊǳƴŘƛΣ Ŝǘ ŎƻƴǘƛƴǳŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ƭŜǎ ǎƻurces principales de résilience pour 

les PVVIH. Discriminées sur le plan personnel, familial, communautaire et institutionnel, ces 

ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ǾƻƛǊ ǊŜŦǳǎŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎΣ Ł ǳƴŜ ŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ǎŀƴǘŞΣ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ 

ǇŀȅǎΣ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎΦ [ŀ ŎǊŀƛƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴ Ŝǘ 

de la stigmatisation détourne du dépistage et incite les personnes infectées et affectées par le 

±LIκ{L5! Ł ǎŜ ǘŀƛǊŜ Ŝǘ Ł ǎŜ ǇǊƛǾŜǊ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŘǊƻƛǘǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎ Ŝǘ Ł ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 

sociale pourtant indispensable. 

Afin de contribuer à la compréhension et à la description de ces phénomènes qui font 

obstacle à la prévention et à la prise en charge du VIH/SIDA, une étude sur ƭΩLƴŘŜȄ ŘŜ ƭŀ 

stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA au Burundi (Index 

stigma) a été initiée. Les facteurs socioculturels de la résilience face au VIH/SIDA au Burundi sont 

dégagés à partir des éléments des études de cas. Les thèmes abordés sont relatifs aux 

caractéǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎƻŎƛƻŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ Ł ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴ 

ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ Ł ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ Ł ƭŀ 

ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŀǇǇƻǊǘŞǎΦ {ƛȄ ǇŜǊsonnes vivant avec le VIH ont 

participé aux études de cas. 

2. Méthodologie 

Le déroulement des études de cas a tenu compte des directives incluses dans le document de 

ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘŜ ƭΩIndex stigma. Les cibles sont des PVVIH adultes âgées de 18 ans et plus, suivies dans 

des structures de Prise En Charge (PEC) accréditées par le ministère de la Santé publique et de la 

ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ {L5! όa{t[{ύΦ /ƛƴǉ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ t±±LI ƻƴǘ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ des enquêtés 

Ŝǘ Ł ƭŀ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ Řǳ ƎǳƛŘŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ ¦ƴŜ ŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀ ŞǘŞ ŦƻǊƳŞŜ Ŝǘ ŀ ǇǊƻŎŞŘŞ 

aux entretiens. Les entretiens ont duré trois jours. Les caractéristiques des sujets étudiés sont les 

suivantes : trois hommes et trois femmes, parmi ceux-ci, quatre étaient âgés de 22 à 29 ans, et 

deux avaient plus de 50 ans. La durée de vie avec le VIH était comprise entre 7 et 11 ans. Quatre 

étaient célibataires, une personne était veuve et une autre était mariée. Tous avaient été déjà en 



 

 

contact ŀǾŜŎ ƭŀ ƳƻǊǘΦ Lƭǎ ƻƴǘ ǎƻǳŦŦŜǊǘ ŘŜ ƭΩǳƴŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜǎ ƳŀƭŀŘƛŜǎ ǉǳƛ ƭŜǎ ŀ ǇƻǳǎǎŞ Ł ǳƴŜ 

ƘƻǎǇƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ ¢ƻǳǎ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇŀǊŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ƭŜǎ ƻƴǘ ǇŜǊŘǳ Ŝƴ ōŀǎ ŃƎŜΦ vǳŀǘǊŜ 

personnes sur six ont connu une insécurité alimentaire et vivent avec un revenu très minime.  

3. Résultats 

3.1 [ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ  

Les termes « discrimination » et « stigmatisation » recouvrent toute une variété de pratiques et 

ŘΩŀǘǘƛǘǳŘŜǎ ŦƻƴŘŞŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛǎŎƻǳǊǎ ǉǳƛ Ǿƻƴǘ ŘΩǳƴ ƎŜǎǘŜ ƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ Ł ǳƴŜ 

ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŀǊƎǳƳŜƴǘŞŜΣ ŘΩǳƴŜ ƴŞƎƭƛƎŜƴŎŜ ǇŀǎǎƛǾŜ Ł ǳƴ ǊŜƧŜǘ ŜƳǇǊŜƛƴǘ ŘŜ ǾƛƻƭŜƴŎŜΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ 

ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭΩIndex stigma au Burundi, 68 % des enquêtés ont relaté avoir eu au 

moins ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ 

/Ŝǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǾŞŎǳŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŎƻƳƳŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΣ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ƭŜ ƭƛŜǳ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ƭŜ ƭƛŜǳ 

de culte ainsi que dans la famille.  

Les formes de stigmatisation et/ou de discrimination se manifestent par des exclusions au 

niveau des activités sociales, religieuses, familiales, des phénomènes de commérage, de 

harcèlement/menace verbale et physique, des agressions physiques, des manipulations ainsi que 

de rejet sexǳŜƭΦ [Ŝ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘŜ ŎƻƳƳŞǊŀƎŜ ǊŜǎǎƻǊǘ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ 

ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩIndex stigma au Burundi (63,3 %). Voici ce que raconte MBO, une fille de 25 ans :  

« Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǉǳŀƴŘ ƧΩŞǘŀƛǎ Ŝƴ фe année, je vivais avec une fille qui disait chaque fois 

ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǉǳŜ ƧŜ ǎǳƛǎ ǎŞǊƻǇƻǎƛǘƛǾŜΦ 9ǘ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǘƻǳǘ ƭŜ ƳƻƴŘŜ ǇŀǊƭŀƛǘ ŘŜ 

ƳƻƛΦ WΩŀƛ ǇǊƛǎ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘΩŀǊǊƛǾŜǊ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ł с ƘŜǳǊŜǎ Řǳ Ƴŀǘƛƴ ŀǾŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ 

ŀǳǘǊŜǎ ƴΩŀǊǊƛǾŜƴǘΦ WŜ ǊŜƴǘǊŀƛǎ Ł мп ƘŜǳǊŜǎ ŀǇǊŝǎ ǉǳŜ ǘƻǳǘ ƭŜ ƳƻƴŘŜ Ŝǎǘ ǊŜntré. 

aŀƛǎΣ ŦƛƴŀƭŜƳŜƴǘ ƧΩŀƛ ŞǘŞ ŘŞƎƻǶǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ƧΩŀƛ ŘŞŎƛŘŞ ŘΩŀōŀƴŘƻƴƴŜǊΦ !ǇǊŝǎ 

ǘǊƻƛǎ ǎŜƳŀƛƴŜǎΣ ƧΩŀƛ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊƴŜǊ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎŜǊ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŀǳ 

ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΦ Lƭ ƳΩŀ ŎƻƳǇǊƛǎ Ŝǘ ƧΩŀƛ ǊŞƛƴǘŞƎǊŞ ».  

Le commérage peut être fait par les autres élèves, les enseignants, le personnel 

ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦΣ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻȅŜǳǊǎ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎΦ Y!b ǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ŘŜ ну ŀƴǎ 

dit ce qui suit :  

« En 9e ŀƴƴŞŜΣ ƧŜ ǘƻƳōŀƛǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ƳŀƭŀŘŜΦ {ƛ ƧΩŜƴǘǊŜ Ŝƴ ŎƭŀǎǎŜΣ ƛƭǎ ŘƛǎŀƛŜƴǘ ǾƻƛŎƛ ƭŜ 

SIDA qui entre, et si je sors, voici le SIDA qui sort. Il est arrivé un moment où je 

ƳŜ Řƛǎŀƛǎ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ƭŀƛǎǎŜǊ ǘƻƳōŜǊ ƭΩŞŎƻƭŜΣ Ƴŀƛǎ ƧŜ ƳŜ Řƛǎŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǉǳŜ ƧŜ Řƻƛǎ 

ŞǘǳŘƛŜǊ Ŝǘ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ƳŜǎ ŞǘǳŘŜǎΣ ǉǳΩƛƭ ǾŜƴǘŜ ƻǳ ǉǳΩƛƭ ǇƭŜǳǾŜ ». 

3.2 [ΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

[ŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀŎŎŝǎ Ł ŘŜǎ ǎƻƛƴǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜ 

au manque de moyens financiers et aux distances à parcourir. Un changement de logement, une 



 

 

incapacité à louer une maison ou ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩşǘǊŜ ŎƘŀǎǎŞ ǎƻƴǘ ƳƻƴƴŀƛŜ ŎƻǳǊŀƴǘŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ t±±LI 

au Burundi. Ceux qui travaillent peuvent être confrontés à un changement de poste, un 

changement de nature de travail ou un refus de promotion. Il arrive que même ceux qui ont un 

emploi ne réussiǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ł ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎΦ b5LΣ ǳƴŜ ŦŜƳƳŜ ŘŜ рн ŀƴǎ ƭΩŀŦŦƛǊƳŜ Ŝƴ ŎŜǎ 

termes :  

« Étant mère de trois enfants, dont deux sont séropositifs et moi-même 

ǎŞǊƻǇƻǎƛǘƛǾŜΣ Ƴƻƴ ƳŀƛƎǊŜ ǎŀƭŀƛǊŜ ƴΩŀǊǊƛǾŜ Ǉŀǎ Ł ŎƻǳǾǊƛǊ ǘƻǳǘ ƭŜ ƳƻƛǎΦ WŜ ŎƻƴǘǊŀŎǘŜ 

toujours ŘŜǎ ŘŜǘǘŜǎ ǉǳŜ ƧŜ ƴΩŀǊǊƛǾŜ Ǉŀǎ Ł ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǊŜƳōƻǳǊǎŜǊ ».  

3.3 [ŀ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜκƭΩŀǳǘƻ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ 

La stigmatisation interne renvoie aux sentiments négatifs et dévalorisants que les personnes 

vivant avec le VIH développent de façon individuelle. [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ŘŜ 

ƭΩIndex stigma au Burundi révèlent que plus de huit enquêtés sur dix, soit 84,9 %, rapportent avoir 

ǊŜǎǎŜƴǘƛ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴ ŞǇƛǎƻŘŜ ŘŜ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜΦ [Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǎŜȄŜΣ ƭΩŃƎŜΣ ƭŜ 

revenu mensuel, le niǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ƧƻǳŜƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ 5ŀƴǎ 

les études de cas, les pensées, les sentiments et les craintes sont exprimés par rapport à la 

maladie, par rapport à soi-ƳşƳŜΣ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ Ŝǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ 

[Ωŀƴnonce de la séropositivité évoque des idées négatives de mort imminente. MBO une 

ƧŜǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ŘŜ нр ŀƴǎΣ ƭΩŜȄǇǊƛƳŜ ŀƛƴǎƛ : « Je pensais que la personne infectée par le VIH/SIDA meurt 

ǘǊƻǇ ǘƾǘΦ aşƳŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ƧΩȅ ŀƭƭŀƛǎ ǇƻǳǊ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ et pour passer le temps. 

WŜ ǎŜƴǘŀƛǎ ƭŀ ƳƻǊǘ Ŝƴ ƳƻƛΦ WŜ ǇŜƴǎŀƛǎ ǉǳŜ ŎΩŞǘŀƛǘ ƭŀ Ǉǳƴƛǘƛƻƴ ŘŜ 5ƛŜǳΦ WŜ ǇŜƴǎŀƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀƭŀŘŜ Řǳ 

SIDA meurt déchiqueté. En pensant à tout cela, je devenais malade ». MAG, lui, dit ce qui suit :  

« vǳŀƴŘ ƧΩŀƛ ǎǳ ǉǳŜ ƧŜ ǎǳƛǎ ƛƴŦŜŎǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ±LIΣ ƧΩŀƛ ǎŜƴǘƛ ǉǳŜ ƧŜ ǇŜǳȄ ƳƻǳǊƛǊ ŘΩǳƴ 

ƳƻƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ WΩŀƛ ŎƻƴǾƻǉǳŞ ƭŜ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƳŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ WΩŀƛ 

fait mon testament. Toute la famille a été contente ». 

[Ŝǎ ǇŜƴǎŞŜǎΣ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎǊŀƛƴǘŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ provoquent beaucoup de 

questions liées à des inquiétudes et des peurs pour son avenir. KAN une fille de 28 ans se posait 

beaucoup de questions : 

 « Pourquoi je suis née séropositive seule dans ma famille? Est-ce que je vais 

mourir sans avoir eu mon diplôme? Sans me marier? Sans enfants? Pourquoi ma 

ƳŝǊŜ Ŝǎǘ ƳƻǊǘŜ ŀǾŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ƳΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ Ł ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΚ » Les orphelins de 

père et de mère, séropositifs en bas âge, se trouvent confrontés au problème 

ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ. KAN, une fille de 28 ans affirme : « Χ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƧΩŀƛ ŀǇǇǊƛǎ ǉǳŜ Ƴƻƴ 

ƻƴŎƭŜ ǇŀǘŜǊƴŜƭΣ ǇŝǊŜ ƴŀǘǳǊŜƭΣ ǎŜǊŀƛǘ Ƴƻƴ ǾǊŀƛ ǇŀǇŀΦ aƻƛ ƧŜ ǇŜƴǎŀƛǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ Ƴƻƴ 

ƻƴŎƭŜ ǇŀǘŜǊƴŜƭΦ [ǳƛΣ ƛƭ ǊŜŦǳǎŀƛǘ ŘΩŀƭƭŜǊ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ŘŞǇƛǎǘŜǊ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ǎŀǾŀƛǘ ōƛŜƴ 

comment ma mère est morte. De plus, il refusait que je sois sa fille parce que je 

ǎǳƛǎ ǎŞǊƻǇƻǎƛǘƛǾŜΣ ǇƻǳǊǘŀƴǘΣ ƭΩŜƴǘƻǳǊŀƎŜ ǎŀǾŀƛǘ ǉǳŜ Ƴŀ ƳŝǊŜ Ŝǎǘ ƳƻǊǘŜ Řǳ 



 

 

±LIκ{L5!Φ aƻƴ ƻƴŎƭŜ ǇŜƴǎŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŜƴǎŜǊŀƛŜƴǘ ǉǳΩƛl est séropositif. Sa 

ŦŜƳƳŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀŘƻǇǘŜǊ ǳƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ƎŞǊŜǊΦ WΩŀƛ ŞǘŞ 

profondément touchée par ce comportement de mon oncle (papa), car chaque 

Ŧƻƛǎ ƧŜ Řƛǎŀƛǎ ǉǳŜ Ƴƻƴ ǇŝǊŜ Ŝǎǘ ƳƻǊǘ ǎŀƴǎ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǎŀǾƻƛǊ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŜƴŎƻǊŜ Ŝƴ ǾƛŜΦ 

/ΩŜǎǘ ǊŜƎǊŜǘǘŀōƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜǘǘŜ ƘŜǳǊŜ-ci, je ne trouve pas le courage de lui 

ǇŀǊŘƻƴƴŜǊΣ ƳşƳŜ ǎΩƛƭ ƳΩŀ ŘŜƳŀƴŘŞ ǇŀǊŘƻƴΦ Lƭ ƳΩŀ Ŧŀƛǘ Řǳ Ƴŀƭ ».  

3.4 Les changements apportés 

Les changements apportés sont conçus comme des affrontements/interpellations ou une 

éducation de ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ǉǳƛ Ŧŀƛǎŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴΦ Lƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 

appréhendés comme une connaissance des organisations, des groupes auprès de qui une aide est 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǎΩŀƎƛǊ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǇŀǊ ǎƻƛ-même ou ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎΣ Řǳ 

ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǾƛǾŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ±LIΦ /Ŝǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƳŜƴŜǊ ǳƴŜ 

vie résiliente avec le VIH/SIDA.  

[Ŝǎ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿŞǎ ǘŞƳƻƛƎƴŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻǳǊŀƎŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀŦŦǊƻƴǘŞ Ŝǘ ƛƴǘŜǊǇŜƭƭŞ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎΣ ƭŜǎ 

élèves, les professeurs, les responsables administratifs, les enfants, les membres de la famille. 

MBO une fille de 25 ans affirme que : 

 « maintenant, mes pensées négatives et mes peurs sont dissipées. Parce que je 

fais partie des groupes de parole; je fais des témoignages, je demande à mes 

ŎƻƭƭŝƎǳŜǎ ŘΩŀƭƭŜǊ ŘƛǊŜ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ŜƴǘŜƴŘǳΣ Ŝǘ ǎƻǳǾŜƴǘΣ ƛƭǎ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ Ŝǘ ƳŜ 

ŘƛǎŜƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ Ǿƻǳƭǳ ƳŜ ƭŜ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ǎŀƴǎ ǎŀǾƻƛǊ ǇŀǊ ƻǴ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ ».  

Des changements se sont opérés, et certains problèmes ont trouvées des réponses.  

« Avant, je pensais que je ne pouvais pas avoir du travail. Comme une fille, je 

pensais ǉǳŜ ƧŜ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀƛǎ Ǉŀǎ ƳŜ ƳŀǊƛŜǊΦ aŀƛƴǘŜƴŀƴǘΣ ƧŜ Ǿƻƛǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ 

que je me marƛŜΣ Ŝǘ ǉǳŜ ƧŜ ǇǳƛǎǎŜ ŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ !ƭƻǊǎ ǉǳΩŀǾŀƴǘΣ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ 

ǾŜƴŀƛǘ ƳŜ ǇŀǊƭŜǊΣ ƧŜ ǇŜƴǎŀƛǎ ǉǳΩƛƭ Ǿƻǳƭŀƛǘ ƳŜ ŦŀƛǊŜ Řǳ Ƴŀƭ ƻǳ ǉǳΩƛƭ Ǿƻǳƭŀƛǘ ƳŜ 

sonder pour savoir ce que je ressens et ce que je suis ».  

Les tâches que les PVVIH exécutent les aident dans le rétablissement de leur estime de soi.  

5Ŝǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀŘƻǇǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ t±±LIΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 

ŘŜ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ 

VIH/SIDA. KAN le montre bien :  

« ŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ŀǇǇǊƛǎ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ wŞǎŜŀǳ bŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜǎ WŜǳƴŜǎ ǾƛǾŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ 

±LIκ{L5! όwbWҌύΣ ƧŜ ƳŜ ǎǳƛǎ ŦŞƭƛŎƛǘŞŜ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƧΩŀǾŀƛǎ ǘǊƻǳǾŞ ǳƴ ŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƧŜ 

ǇŜǳȄ ƳŜ ŘŞǘŜƴŘǊŜΦ WΩŀƛ ŀǇǇǊƻŎƘŞ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳ ǉǳƛ ƳΩŀ ŦƻǊƳŞŜ Ŝǘ ƧΩŀƛ ŎƻƳǇǊƛǎ ǉǳŜ ƧŜ 

suis parmi les autres. »  



 

 

Les PVVIH qui ont accepté de faire leur témoignage interpellent, affrontent et éduquent 

facilement les collègues, les parents, les pairs et même les employeurs et le personnel soignant, 

pour les amener à faire le dépistage et à parler ouvertement du VIH/SIDA. 

4. Discussion 

¦ƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ t±±LI Ŝǎǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǉǳƛ ƭŜǳǊ 

apporte un soutien inconditionnel. Ce tuteur de résilience (Cyrulnik, 2001) qui peut être un 

membre de la famille élargie, une personne proche ou un bénévole, peut servir de modèle 

ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞ Ŝǘ ǎǘƛƳǳƭŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜΦ [Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ 

ǎƻǳǘŜƴǳŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ǘǳǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ şǘǊŜ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 

pour différentes personnes de la famille aidée. 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ t±±LI Ł ǇŀǊƭŜǊ ŘŜ ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǾƛǾŜƴǘΣ Ł ǎŜ 

protéger, à répondre aux exigences sociales et à utiliser le soutien social. Pour favoriser sa 

résilience, la PVVIH doit savoir ŎŜ ǉǳƛ ƭǳƛ ŀǊǊƛǾŜΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ƭΩŀƛŘŜǊ Ł ŜȄǇǊƛƳŜǊ ŎŜ ǉǳΩƛƭ Ǿƛǘ Ŝǘ ŜƭƭŜ Řƻƛǘ 

avoir un certain contrôle sur sa vie. 

Pour amplifier la résilience au niveau familial, les parents doivent être attentifs à leur santé 

Ŝǘ ƭŜǳǊ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻƴǎŜǊǾŜƴǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǊƻǳǘƛƴŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΣ ǉǳΩƛƭǎ ŞŎƻǳǘŜƴǘ 

ŎŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ŎƻƴƧƻƛƴǘ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǾƛǾŜƴǘ Ŝǘ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘƻǳǊ Ŝǘ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǊŜǎǎŜƴǘŜƴǘΦ [Ŝ 

fait de partager les tâches et les événements importants et de pouvoir avoir recours aux 

ressources existantes est aussi aidant. La fratrie et les grands-parents doivent être informés sur la 

ƳŀƭŀŘƛŜ Ŝǘ ǎǳǊ ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ƛƳǇƭƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŞƭŀǊƎƛŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ ǳǘƛƭŜǎ Ŝǘ 

apporter du soutien.  

Au niveau environnemental, la conservation du lien ŀǾŜŎ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ƭƛŜǳ ŘŜ ǎƻƛƴΣ ŀǾŜŎ 

les associations ou les réseaux des malades et/ou des bénévoles peuvent constituer des facteurs 

de protection. Le fait de considérer la résilience comme une issue possible à la confrontation avec 

les diverses adversités engendre un espoir. Cet espoir confère un dynamisme aux interventions 

dites de « résilience assistée » (Ionescu, 2011) visant à aider les personnes à faire face le mieux 

ǇƻǎǎƛōƭŜ ŀǳȄ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ 

5. Conclusion 

[ΩŞǘǳŘŜ ƳŜƴŞŜ ŀǳ .ǳǊǳƴŘƛ ŀǳǇǊès des PVVIH montre que les facteurs de résilience qui leur ont 

ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ƳŀƭŀŘƛŜΣ ǎƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǉǳƛ ƭŜǳǊ 

ŀǇǇƻǊǘŜ ǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ ƛƴŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƭΤ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ǎƻǳǘŜƴǳŜǎΤ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ł ŘŜǎ 

groupes ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴΤ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ł ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜΤ ƭŜǎ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎΤ ƭŜǎ ŎǊƻȅŀƴŎŜǎ 

ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎ Ŝǘ ƭŀ ǎǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘŞΤ ƭΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛΤ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜǎǇƻƛǊ Ŝƴ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ [Ŝ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ 

ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΣ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǎƻŎƛales sont réunies. 
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Résumé  

Cette étude vise à décrire la variabilité de la résilience chez les femmes camerounaises et à 

explorer ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ 

Une méthode de recherche quantitative de type corrélationnelle a été utilisée. Mille cinq femmes 

ƻƴǘ ŎƻƳǇƭŞǘŞ ŘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ Ǉrotection et de résilience. 

Les résultats montrent que 28 ҈ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŎŀƳŜǊƻǳƴŀƛǎŜǎ ƻƴǘ ǳƴ ǎŎƻǊŜ ŞƭŜǾŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 

ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŘŜ ²ŀƎƴƛƭŘ Ŝǘ ¸ƻǳƴƎ όмффоύ Ŝǘ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƳŜƳōǊŜǎ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

sont significativement plus résilientes qǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ƴΩŜƴ ǎƻƴǘ ǇŀǎΦ 

Mots-clés : Résilience, adversité psychosociale, facteurs de protection, femmes camerounaises 
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Variability of resilience among Cameroonian women 

Abstract 

This study aims to describe the variability of resilience among Cameroonian women and to explore 

the influence of psychosocial adversity and protective factors on resilience. A quantitative 

correlational research method was used. One thousand five women completed scales of 

psychosocial adversity, protective factors and resilience. The results show that 28% of 

/ŀƳŜǊƻƻƴƛŀƴ ǿƻƳŜƴ ƘŀǾŜ ŀ ƘƛƎƘ ǎŎƻǊŜ ƻƴ ²ŀƎƴƛƭŘ ŀƴŘ ¸ƻǳƴƎΩǎ όмффоύ ǊŜǎilience scale and that 

those who are members of at least one association are significantly more resilient than those who 

are not. 

Keywords: Resilience, psychosocial adversity, protective factors, Cameroonians women 

  



 

 

1. Introduction 

Le Cameroun, pays ŘΩ!ŦǊƛǉǳŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ŀ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŜǎǘƛƳŞŜ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ нн Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ 

dont 51 % de femmes et plus de 250 ethnies vivant dans des paysages écologiques très différents 

(forêts, savanes, désert, montagnes, littoral, etc.) (Bureau central de recensemŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 

la population au Cameroun, 2016). Les conditions des femmes y sont particulières. Elles sont de 

grandes multipares, avec un indice synthétique de fécondité de 5,2 enfants. Elles subissent la 

ǇŀǳǾǊŜǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŞŎŀǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǉǳƛ ǎŞǾƛǎǎŜƴǘ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŜƴŘŞƳƛǉǳŜΦ [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

communautaire de la société, les taux élevés de morbidité (Institut national de la statistique du 

/ŀƳŜǊƻǳƴΣ нлмлύ Ŝǘ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ǎȅƴǘƘŞǘƛǉǳŜ ŘŜ ŦŞŎƻƴŘƛǘŞ ŞƭŜǾŞ ǇƭŀŎŜƴǘ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ 

dispositif de soins dispensés à la famille et mettent en avant les contraintes de rôles. Une étude 

du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (2012) menée de 2001 à 2007 relève 

ǉǳŜΣ ōƛŜƴ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǾƛǾŜƴǘ Ŝƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƘƻƳƳŜǎΣ ƭŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞ ŘƛƳƛƴǳe 

ŎƘŜȊ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ƳƻƴǘǊŜ ŀǳǎǎƛ ǉǳΩǳƴ ǘƛŜǊǎ 

ŘŜǎ ǇǊƻƳƻǘŜǳǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ŘƻƴŎ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 

de protection pour favoriser leur adaptation et, pour certaines, leur résilience. Le questionnement 

qui se dégage alors est de savoir quelle est la variabilité de la résilience dans la population des 

ŦŜƳƳŜǎ ŎŀƳŜǊƻǳƴŀƛǎŜǎ Κ vǳŜƭƭŜ Ŝƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 

de protection ? 

Une recherche documentaire dans les bases de données PsycInfo et Scopus en décembre 

2015 révèle que très peu de recherches ont porté sur les interrelations entre adversité, facteurs 

ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎΦ wƻȅΣ [ŜǾŀǎǎŜǳǊΣ Ŝt Généreux 

όнлмпύ ƻƴǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ǇƻǎƛǘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŜƴǉǳşǘŜ 

populationnelle en Estrie, au Québec, auprès de 2886 personnes adultes à qui ils ont fait passer 

des échelles de participation sociale, de résilience et de santé mentale positive. Bien que les 

interrelations entre ces variables et les caractéristiques sociodémographiques (genre, revenu, 

ƳƛƭƛŜǳ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ǎǘŀǘǳǘ ǎƻŎƛŀƭΣ ǇŀǊŜƴǘŀƭƛǘŞΣ ǘŀōŀƎƛǎƳŜύ ŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ŞǘǳŘƛŞŜǎΣ ƭŜǎ ŀǳǘŜǳǊǎ ƴŜ ǎŜ ǎƻƴǘ 

pas intéressés au ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ Ł ǎŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ƳŜƴǘŀƭŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜΣ 

la participation sociale et la résilience. Selon une conception de la résilience comme balance 

dynamique positive entre les facteurs de risque et les facteurs de protection, Ionescu, et al. (2014) 

ont quant à eux conduit une étude multi-ǎƛǘŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊŎƻƴǘƛƴŜƴǘŀƭŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ 

ŀŘǳƭǘŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ όvǳŞōŜŎΣ CǊŀƴŎŜΣ wƻǳƳŀƴƛŜΣ !ƭƎŞǊƛŜΣ wǿŀƴŘŀύΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ 

les facteurs de risque, les facteurs de ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [ΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ²ŀƎƴƛƭŘ Ŝǘ ¸ƻǳƴƎ 

(1993) a été utilisée pour mesurer la résilience. Cette étude montre, pour une dispersion 

théorique de la résilience de 25 à 175, un score moyen de 133 chez les étudiantes québécoises 

(Jourdan-Ionescu, Ionescu, Lauzon, Tourigny, & Ionescu-Jourdan, 2015), de 122 chez les 

étudiantes françaises, de 141 chez les Roumaines (Ionescu, Jourdan-Ionescu, et al., 2014) et de 

131 chez les étudiantes rwandaises (Ionescu, Rutembesa, Mutabaruka, & Jourdan-Ionescu, 2014). 

Par ailleurs, ces études montrent des corrélations négatives faibles et significatives entre les 

facteurs de risque et la résilience chez les populations des étudiants québécois, français et 



 

 

roumains. Ces corrélations sont faibles et non significatives dans les populations des étudiants 

algériens (corrélation négative) et rwandais (corrélation positive).  

Par ailleurs, cette recherche documentaire ne montre que deux études ayant porté 

spécifiquement sur le phénomène de résilience au Cameroun sur plus de 7000 travaux répertoriés 

dans PsycInfo. Ces études se sont déroulées en zone rurale anglophone et ont utilisé un devis de 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦΦ Yƛŀƴƛ όнллфύ ŀ ƳŜƴŞ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ŜȄǇƭƻǊŀǘƻƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ 

résilience des femmes ayant un handicap dans la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun. 

Tchombe, Shumba, Lo-oh, Gakuba, Zinkeng, et Teku (2012) ont conduit une étude qualitative 

exploratoire sur la résilience des familles confrontées à la pauvreté chez les Bakweri des villages 

du groupement Bonavada dans la région anglophone du Sud-Ouest du Cameroun. Cette 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜ ƴŜ ƳŜǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ 

ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŀǳ /ŀƳŜǊƻǳƴΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǊŜƭŝǾŜ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǎΩŞǘŀƴǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞŜǎ Ł ƭŀ variabilité 

ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΣ ŀǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ 

femmes camerounaises. La présente recherche a donc pour objectif de décrire la variabilité de la 

résilience dans la population des femmes camerounaiseǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ 

résilience, adversité psychosociale et facteurs de protection.  

2. Méthodologie 

/ŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǎǘ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜ Ŝǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛǾŜǎΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ 

section sont présentées les participantes de ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ 

de recherche. 

2.1 Participantes 

Ce sont 1005 femmes camerounaises âgées de 20 à 55 ans qui ont participé à cette étude 

(M = 31,06; ÉT = 8,08; IC95 % [30,07; 31,07]). Elles ont été recrutées dans les quatre grandes zones 

culturelles du Cameroun (Soudano-Sahélienne, Fan-Beti, Grassfield et Sawa), notamment à 

Yaoundé, Douala, Maroua et Bafoussam (Tableau 1). Elles sont issues de la population générale, 

ŘŜ ŘƛǾŜǊǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ǎocio-économiques. Elles ont été 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ ŎƻƴǾŜƴŀƴŎŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

ŘΩƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜǎΣ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘŜǎΣ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇŀǊ Řǳ ǇƻǊǘŜ-à-porte dans les 

marchés, les administrations publiquŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎΦ tƻǳǊ şǘǊŜ ƛƴŎƭǳǎŜǎ Řŀƴǎ 

ƭΩŞǘǳŘŜΣ ŜƭƭŜǎ ŘŜǾŀƛŜƴǘ ǇŀǊƭŜǊ Ŝǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ 

  



 

 

Tableau 1 : Effectifs des participantes par zone culturelle 

Ville 
Moyenne 

ŘΩŃƎŜ 
N Écart-type 

Bafoussam (Grassfield) 30,11 168 8,71 

Douala (Sawa) 29,39 237 6,18 

Maroua (Soudano-sahélienne) 34,09 217 9,89 

Yaoundé (Fan Beti) 29,58 383 7,09 

Total 30,58 1005 8,07 

2.2 Instruments de mesure 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ trois 

échelles mesurant Υ мύ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜΤ нύ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΤ оύ ƭŀ 

ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ /ƘŀŎǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ Ł ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ р Ł мл ƳƛƴǳǘŜǎΦ 

2.2.1 ;ŎƘŜƭƭŜ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ 

 (Kimessoukié, Jourdan-Ionescu, Ionescu, et Nkoum, 2015). Cette échelle est une adaptation de 

ƭΩ;ŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ όWƻǳǊŘŀƴ-Ionescu et al., 2010a). La présente version adaptée 

ŎƻƳǇǊŜƴŘ он ƛǘŜƳǎΦ tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ƛǘŜƳǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŞƴƻƴŎŞ ŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΣ la 

ŦŜƳƳŜ Şǘŀƛǘ ƛƴǾƛǘŞŜ Ł ŎƻŎƘŜǊ ǎƛ ƻǳƛ ƻǳ ƴƻƴ ŜƭƭŜ ƭΩŀǾŀƛǘ ǾŞŎǳΦ tǳƛǎΣ ǎƛ ŜƭƭŜ ƭΩŀǾŀƛǘ ǾŞŎǳΣ ŜƭƭŜ ŘŜǾŀƛǘ 

coter sur une échelle de type Likert allant de « (0) pas du tout pénible » à « (5) extrêmement 

pénible » à quel niveau cela avait été ou est pénible poǳǊ ŜƭƭŜΦ ±ƻƛŎƛ Ŝƴ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭΩƛǘŜƳ 1 : « Je suis 

devenue parent trop jeune ».  

нΦнΦн [Ω;ŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ-version adaptée  

(Kimessoukié et Jourdan-LƻƴŜǎŎǳΣ нлмп ŘΩŀǇǊŝǎ WƻǳǊŘŀƴ-Ionescu et al., 2010b). Cette échelle est 

dichotomique et comprend 37 items, dont 12 items pour les facteurs de protection individuels, 

12 items pour les facteurs de protection familiaux et 13 items pour les facteurs de protection 

environnementaux dont cinq sont spécifiquement en rapport avec la culture. Voici en exemple 

ƭΩƛǘŜƳ 5 « Je suis une personne ouverte ».  

  



 

 

2.2.3 Échelle de résilience 

[ΩÉchelle de résilience de Wagnild et Young (1993) a été utilisée. Elle comprend 25 items à coter 

ǎǳǊ ǳƴŜ ŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ǘȅǇŜ [ƛƪŜǊǘ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ м Ł тΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ όLƻƴŜǎŎǳ et al., 2010) qui a 

été utilisée dans cette recherche. Les alphas de Cronbach de la version française pour les 

dimensions Compétences personnelles, Acceptation de soi et de la vieΣ Ŝǘ ƭΩ;ŎƘŜƭƭŜ ǘƻǘŀƭŜ ǎƻƴǘ 

respectivement de (0,90), (0,76) et (0,91) (Jourdan-Ionescu et alΦΣ нлмрύΦ [ΩƛǘŜƳ 10 ǎΩŞƴƻƴŎŜ ŀƛƴǎƛ : 

« Je suis une personne déterminée. »  

2.2.4 Questionnaire de renseignements généraux.  

Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŃƎŜΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 

revenu, la situation matrimoniale, la participation à la vie associative, etc.  

2.3 Procédure 

[ŀ Ǉŀǎǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ǎΩŜǎǘ ŦŀƛǘŜ Ŝƴ ƎǊƻǳǇŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŜǎ 

ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ Ŝǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎΦ [Ŝ 

Tableau 2 indique que la plupart des questionnaires ont été autoadministrés. Dans chaque 

ǎƛǘǳŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Şǘŀƛǘ ŦƻǳǊƴƛŜ ŀǳȄ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ŎƭŀǊƛŦƛŜǊ ƭΩǳƴ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜǎ ƛǘŜƳǎ ŀǳ 

besoin. Pour les femmes qui ne savaient ni lire ou écrire, les questions leur étaient lues et leurs 

réponses étaient reportées sur les foǊƳǳƭŀƛǊŜǎΦ Lƭ ƴΩȅ ŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ƛƳǇƻǎŞŜ ǇƻǳǊ 

remplir les questionnaires.  

Tableau 2 : Modalités de passation des questionnaires 

Modalités de 

passation 

Administré par un 

enquêteur 
Autoadministré Total 

Groupe 21 492 513 

Individuel 229 263 492 

Total 250 755 1005 

2.4 {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ  

Des analyses de variances (ANOVA) ont été utilisées pour étudier la variabilité de la résilience en 

ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ǎƻŎƛƻŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΦ [ƻǊǎǉǳΩƛƭ ȅ ŀǾŀƛǘ ƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀƴŎŜǎΣ ƭŜǎ 

comparaisons a posteriori avec ajustement de Bonferroni ont été utilisées; dans le cas contraire, 

elles ont été faites avec le test C de Dunnett. Une analyse de régression linéaire multiple a été 



 

 

ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [Ŝ 

seuil de signification statistique retenu dans cette étude est de 0,05. 

3. Résultats 

5Ŝǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜ ǾŀǊƛŀƴŎŜǎ Ł ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ 

résilience selon les variables Niveau de revenu [F(3, 1001) = 1,34, p = 0,26), Âge (F(2, 1002) = 0,25; 

p = ,78] et bƻƳōǊŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ [F(3, 1001) = 2,45, p = ,06]. La figure 2 montre que 28 % des 

participantes ont un niveau élevé de résilience.  

Figure 1 :  Distribution des participantes selon leur niveau de résilience (N=1005) 

3.1 wŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

Le test de Levene est significatif [F(2, 1002) = 8,58, p < Σллмϐ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƴΩŀǎǎǳƳŜǊ ǉǳŜ 

ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩ!bh±!Φ /ŜǳȄ-ci montrent au moins une variation 

significative de la résilience entre les sous-groupes de bƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ [F(2, 1002) = 9,91, 

p < ,001]. Des comparaisons de moyenne a posteriori montrent que les femmes qui ont un niveau 

ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǎƻƴǘ Ƴƻƛƴǎ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜǎ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ƻǳ 

Faible, 286, 
28.46%

Modérée, 440, 
43.78%

Elevée, 279, 
27.76%



 

 

universitaire. Il ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ŎŜƭƭŜǎ Řǳ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞΦ [ŀ ŦƛƎǳǊŜ 3 

ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΦ 

Figure 2 : ±ŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

3.2 Résilience et vie associative 

[Ŝ ǘŜǎǘ ŘŜ [ŜǾŜƴŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ ŘŜ ǾŀǊƛŀƴŎŜ ώF(3, 1001) = 0,44, p < ,72]. Les 

résultats indiquent au moins une variation significative de la résilience entre deux catégories de 

la Vie associative [F(3, 1001) = 7,15, p < ,001]. Des comparaisons a posteriori de moyennes 

ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ǉǳƛ ƴŜ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ŀǳŎǳƴŜ 

association et celles qui sont dans une association (p = ,03), deux associations (p = ,047) ou trois 

associations et plus (p < ,001). Par cƻƴǘǊŜΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŜƴǘǊŜ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ 

sont dans au moins une association. La figure 4 illustre le lien entre la résilience et la vie 

associative. 
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Figure 3 : Variabilité de la résilience en fonction de la vie associative 

3.3 Résilience versus adversité psychosociale et facteurs de protection  

¦ƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǊŞƎǊŜǎǎƛƻƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ǇƻǳǊ ŞǘǳŘƛŜǊ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ 

ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ bloc est constitué des 

variables Association et bƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ (variables contrôles); le deuxième bloc comprend les 

variables Adversité psychosociale et Facteurs de protection. Le troisième bloc comprend le terme 

ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ du deuxième bloc. La statistique de colinéarité du Valence 

Inflation Factor qui est inférieur à 10 (VIF = 1,2), le Durbin-Watson compris entre 1 et 3 (valeur = 

2,02), le diagnostic des observations du critère (seulement 0,01 % des résidus standardisés sont 

ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł о Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ŀōǎƻƭǳŜύ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǳƴŜ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǊŞƎǊŜǎǎƛƻƴ 

multiple. Le Tableau 3 indique une variation non significative du R2 à la troisième étape, suggérant 

ŀƛƴǎƛ ǳƴŜ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŜŦŦŜǘ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩAdversité psychosociale et les Facteurs de 

protection Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ 

Řŀƴǎ ŎŜ ƳƻŘŝƭŜ ǇŜǳǘ ǎΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ǇŀǊ ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ όr(1004) = 0,11) que cette variable a 

avec la résilience (cf. Tableau 24).  
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Tableau 3 Υ !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

et la résilience 

Variables prédictives ɲw2 
Coefficients non 

standardisés 

Étape 1 
 

0,04***  
 

 
Association 

 

3,25***  

Niveau ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

 

4,66***  

Étape 2 

 

0,06***  

 

 
Facteurs de protection 

 

1,65***  

Adversité psychosociale 

 

0,01(ns) 

Étape 3 

 

0(ns) 

 

 
Interaction 

 

-0,01(ns) 

R2 total 
 

0,1***  
 

***p< ,001. ns = non significatif. 

4. Discussion 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǎǘ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ǎŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ 

ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ ну % de 

femmes camerounaises ont une résilience élevée. Le niveau modéré de résilience (M = 130,91) 

des femmes camerounaises âgées de 20 à 55 ans, avec la même échelle de mesure, est proche de 

celui des étudiantes rwandaises âgées de 18 à 30 ans (M = 131) (Ionescu, Rutembesa, et al., 2014) 

ou des étudiantes québécoises de ƭŀ ƳşƳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ όa = 133,05). Ce niveau de résilience 

paraît plus élevé que celui des étudiantes françaises (M=122,13) et moins élevé que celui des 

étudiantes roumaines (M = 141,73) (Ionescu, Jourdan-Ionescu, et al., 2014). Ce score de résilience 

peǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǾƛŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŎŀƳŜǊƻǳƴŀƛǎŜǎ ōŀǎŞ ǎǳǊ ŘŜǎ 

interactions positives. Dans le contexte adverse qui est le leur, ces associations jouent un rôle de 

ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƘŞǎƛƻƴ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΣ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘion et de participation 

sociale, et de développement personnel. Ce sont des lieux de soutien mutuel, de relaxation et de 



 

 

formation humaine. Les résultats de la variation significative de la résilience chez les femmes qui 

sont dans au moins une association par rapport à celles qui ne sont dans aucune association 

soutiennent cette argumentation. En outre, ces résultats rejoignent ceux de Ionescu, Rutembesa, 

et Boucon (2010) au Rwanda, et de Coumé, Touré, Faye, Fall, Pouye, et Diop (2014) au Sénégal, 

dans lesquels le rôle protecteur des associations est mis en évidence. Celles-ci sont une alternative 

mise en place par ces populations pour pallier aux défaillances du système de protection sociale 

όŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ƳŀƭŀŘƛŜΣ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ ŀŎŎŝǎ ŀǳ ŎǊŞŘƛǘ ōancaire, accès à des 

professionnels de santé mentale).  

/Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ŀǳǎǎƛΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ƳǳƭǘƛǎƛǘŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ŝƴ нлмп ǇŀǊ 

Ionescu et alΦΣ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ŎƻǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƛLǎ ƻƴǘ 

montré, Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ǊŞƎǊŜǎǎƛƻƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜΣ ǉǳŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ ƴŜ 

ǎŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǇǊŞŘƛŎǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩŜŦŦŜǘ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ 

ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ŦŀƛōƭŜ ŎƻǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ǎƛƎƴƛŦƛŜǊŀƛǘ ǉǳΩǳƴŜ 

ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ǳƴŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΤ ŘƻƴŎ ǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 

ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭƛŞ Ł ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ǎƛƎƴƛŦƛŜǊŀƛǘ ǉǳŀƴǘ Ł ŜƭƭŜ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ 

pas de quŀƭƛǘŞ ŞƳŜǊƎŜƴǘŜ ŘŞŎƻǳƭŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƻǳ 

ŜƴŎƻǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ƴŜ ǊŞǎǳƭǘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΦ 

La résilience ne dépendrait-ŜƭƭŜ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Κ  

Tout ŘΩŀōƻǊŘΣ ǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǉǳŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ 

ƭƛƴŞŀƛǊŜΣ ŘƻƴŎ ǉǳΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ Ł ŎŀǳǎŀƭƛǘŞ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴƻǇŞǊŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊΦ /Ŝƭŀ ǎƻǳǘƛŜƴǘ 

ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ DŀǊƳŜȊȅΣ aŀǎǘŜƴΣ Ŝǘ ¢ŜƭƭŜƎŜƴ όмфупύ ǉǳƛΣ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ une méthodologie de 

régression multivariée pour expliquer la compétence scolaire, aboutissent à trois modèles, et non 

un : les modèles compensatoire, défi et protection. Pour expliquer cette faible relation entre 

adversité et résilience, il faudrait au préalable relever que la corrélation est une statistique linéaire 

qui est donc limitée pour étudier la relation entre des phénomènes non linéaires ou complexes. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ŀǳǎǎƛ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎilience 

ǉǳƛ ǎŜ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Ŝǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ 

notamment les Compétences Ŝǘ ƭΩAcceptation de soi. Cet instrument ne mesure pas les dimensions 

interactionnelles de la résilience, notamment les interactions positives. Une méthodologie qui 

recourt à des analyses multivariées semble donc plus pertinente pour étudier un phénomène 

complexe comme la résilience. Ceci met en exergue une limite de cette recherche qui a eu recours 

à des statistiques linéaires.  

[ŀ ŎƻǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǊŜƧƻƛƴǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ 

ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘŜǳǊǎ ǉǳƛ ǎƻǳǘƛŜƴƴŜƴǘ ǉǳŜ ƭΩƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

ou une caractéristique de résilience (Masten & O'Dougherty Wright, 2010; Seligman, 2012). Bien 

que ceux-ci parlent de la variable Intelligence et non de la variable bƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ comme 

Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŞǘǳŘŜΣ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ƳƻȅŜƴ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 

ƛƴŘƛǊŜŎǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩƘŀōƛƭŜǘŞ Ł ǊŞǎƻǳŘǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎΦ ¦ƴŜ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ 

bƛǾŜŀǳ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ŝǳ ƭΩƻǇǇortunité de faire des études, 



 

 

comme plusieurs femmes de cette population, peuvent présenter de bonnes habiletés à résoudre 

ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŀǳȄǉǳŜƭǎ ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜΦ  

5. Conclusion 

Cette recherche, pour le moment unique dans son genre au Cameroun, a montré que la vie 

associative et la scolarisation soutiennent la résilience des femmes camerounaises. Le 

ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǳǎŎƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ protection dans 

ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ Řǳ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŎƻǳǾŜǊǘ ǇŀǊ 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŘŜ ²ŀƎƴƛƭŘ Ŝǘ ¸ƻǳƴƎ όмффоύ ǎǳƎƎŝǊŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ 

ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭe contexte des femmes camerounaises.  
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Résumé 

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ personnels et environnementaux pouvant intervenir dans le 

processus de résilience des femmes stériles dans la société algérienne. La reproduction étant 

présentée comme la fonction initiale et principale de la femme, une survalorisation de la fertilité 

féminine dans la culture algérienne permet de rendre compte de la majoration de la souffrance 

ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ƛƴŎŀǇŀōƭŜǎ ŘŜ ǇǊƻŎǊŞŜǊΦ [Ŝ ōǳǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 

uns des facteurs de risque et de protection propres au milieu socioculturel, favorisant ou 

empêchant la résilience chez les femmes stériles. 

Mots-clés : Stérilité, mère, épouse, culture, résilience, Algérie 

 

Resilience in sterile women: A case study in Algerian society 

Abstract 

This study focuses on the personal and environmental factors that may be involved in the process 

of resilience of sterile women in Algerian society. Reproduction, being presented as the initial and 

principal function of women, an overvaluation of female fertility in Algerian culture can account 

for the increase in the psychological suffering of women unable to procreate. The purpose of this 

study is to explore some of the sociocultural risk and protective factors that favor or hinder 

resilience in sterile women. 

Keywords: Sterility, mother, wife, culture, resilience, Algeria  
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1. Introduction  

Dans certaines cultures, comme en Algérie, les femmes stériles se voient stigmatisées par le 

regard de la société qui accorde à la fertilité une importance cruciale. Ceci tend à délimiter le rôle 

ŘŜ ƭŀ ŦŜƳƳŜ ƭΩŜƳǇşŎƘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǎΩŞǇŀƴƻǳƛǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ǎŜǎ ǇǊƻŎƘŜǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩşǘǊŜ ŀȅŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

responsabilités, implications et intérêts. Les conditions physiques, psychologiques et 

socioculturelles auxquelles sont en permanence soumises les femmes stériles sont donc des 

ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜΦ [Ŝ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ŘŜ 

croyances et de valeurs culturelles accroît leurs difficultés Ł ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŜǎǘƛƳŜ ŘΩŜƭƭŜǎ-

ƳşƳŜǎ Ŝǘ Ł ǊŜŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻǊǇǎΣ ǊŜŎƻƴƴǳ ŎƻƳƳŜ ƛƴǳǘƛƭŜ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ƴŜ 

ǇŜǳǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ ŀǳ ŦƻƴŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻƎŞƴƛǘǳǊŜΦ [ŀ ǎǘŞǊƛƭƛǘŞ ǘŜƴŘ 

ainsi à restreindre la valeur eǘ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ƭΩŞǇƻǳǎŜ Ł ǳƴ ǊƾƭŜ ŜȄŎƭǳǎƛŦ ŘŜ όƴƻƴ-)mère.  

9ƴ ŎƘŜǊŎƘŀƴǘ Ł ǎǳǊƳƻƴǘŜǊ ŎŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΣ ƭŀ ŦŜƳƳŜ ǎǘŞǊƛƭŜ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŘŜǎ 

éléments dits de protection qui lui permettent une réinscription dans une vie personnelle, 

conjugale et sociale. Ce processus de résilience fait donc appel aux ressources propres de la 

femme elle-même et de son environnement. La question qui se pose ici est : Quels sont ces 

facteurs dits de résilience qui pourraient permettre à la femme, malgré sa stérilité de retrouver 

une vie sociale « normale » et de se créer une place, dans sa famille en particulier et dans la 

société en général, qui soit reconnue comme positive et valorisante ?  

1.1 Procréation et stérilité chez la femme : Entre glorification et rejet dans la société algérienne  

Il apparaît actuellement que la femme algérienne est émancipée, libérée ; cette liberté reste bien 

canalisée dans les études et certains milieux de travail, quoique le travail pose encore problème 

dans la société (Khodja, 1991). Le statut de la femme en Algérie demeure particulièrement lié aux 

ǊƾƭŜǎ ǉǳƛ ƭǳƛ ǎƻƴǘ ŀǘǘǊƛōǳŞǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘΩŞǇƻǳǎŜ ŜǘΣ ǎǳǊǘƻǳǘΣ ŘŜ ƳŝǊŜΦ 

Dès le jeune âge, la petite fille est déjà initiée au rôle de mère, dans certaines familles, si 

elle est ƭΩŀƞƴŞŜ ŘŜ ǎŜǎ ŦǊŝǊŜǎ Ŝǘ ǎǆǳǊǎΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ƳŝǊŜ ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴΦ 9ƭƭŜ 

ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘΩŜǳȄ Ŝǘ ǾŜƛƭƭŜ Ł ŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ ¢Ǌŝǎ ǘƾǘΣ ƻƴ ƭǳƛ 

apprend à cultiver une attitude maternelle vis-à-vis de ses proches (Khodja, 1991). 

En Algérie, pour une épouse, la sexualité est considérée ou vécue comme le moyen de 

fonder une famille. Les relations sexuelles acceptables sont strictement conçues dans le cadre du 

mariage et ont pour buts principaux, le devoir conjugal et la procréation. De ce fait, dans certaines 

ǊŞƎƛƻƴǎΣ ƳşƳŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜǎ ŎƻǳǇƭŜǎ ƴŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƳŀǊƛŞǎΣ ŎŜŎƛ ƴŜ 

ǘŜƴŘŀƴǘ ǉǳΩŁ ƭŀ ǇǊƻŎǊŞŀǘƛƻƴΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ŜƴŦŀƴǘ Řŝǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ƳşƳŜ Řǳ ƳŀǊƛŀƎŜ ǇƻǳǊ avoir une 

existence sociale (GélŀǊŘΣ нллоύΣ ǎƛ ƭΩŜƴŦŀƴǘ ƴΩŀǊǊƛǾŜ Ǉŀǎ ǾƛǘŜΣ ƭŀ ŦŜƳƳŜ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ ōƻƴƴŜ ǇƻǳǊ 

ŦƻƴŘŜǊ ǳƴ ŦƻȅŜǊ Ŝǘ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩşǘǊŜ ǊŞǇǳŘƛŞŜΣ ǊŜƧŜǘŞŜΦ  

9ǘ ƳşƳŜ ǎƛ ƭΩLǎƭŀƳ ŀ ǊŞǾƻƭǳǘƛƻƴƴŞ Ŝǘ ǇǊƻƳǳ ƭŀ ŦŜƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ Ŝƴ ƭǳƛ ŀŎŎƻǊŘŀƴǘ ōƛŜƴ 

des droits, il a aussi valorisé la place de la mère. En tant que mère, la femme a droit selon la loi 



 

 

Coranique, au respect total de la part de ses enfants. Les musulmans apprennent que « le Paradis 

se trouve aux pieds des mères ηΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ŀŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎƻǊǘŜ 

ŘΩŀƴŎrage identitaire propre à cette valorisation de la fertilité dans les sociétés arabo-

musulmanes. 

;ǘǊŀƴƎŝǊŜ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴ Ŝǘ ŀǳȄ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƳǳǎǳƭƳŀƴŜǎΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ 

de la femme stérile dans ces cultures conservatrices est cependant lŜ ǊŜŦƭŜǘ ŘΩǳƴ ŎƻŘŜ ǎƻŎƛŀƭ ǾŀƭƛŘŞ 

par la grande majorité des groupes de différentes couches sociales. 

Toutes ces pressions sociales exercées sur la femme algérienne, et maghrébine en général, 

concernant sa stérilité, ne font que la frustrer davantage.  

1.2 Facteurs de résilience chez la femme stérile : Estime de soi, auto-efficacité et soutien social 

Afin de décrire le processus de résilience chez la femme stérile, nous nous sommes référés à 

Rutter qui distingue trois caractéristiques principales chez les sujets résilients en présence de 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜǎΦ /Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǘŞƳƻƛƎƴŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊƻǳǘŜ ŘΩǳƴ 

fonctionnement spécifique qui donne lieu à certains comportements. La première caractéristique 

ǎŜǊŀƛǘ ƭΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛΣ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité et la 

ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ł ǊŞǎƻǳŘǊŜ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ό.ƻǳȊŜǊƛōŀΣ 

2013).  

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŜǘŜƴǳ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ǿǳ ƭŜǳǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǾŜŎ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ǎƻƛ όŎƻǊǇǎ ƛƴfertile), 

et également exploré le soutien social accordé à la femme stérile par ses proches, considérant 

ǉǳŜ ŎŜ ƎŜƴǊŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ŀǳ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎƘŜȊ 

elle.  

1.2.1 Estime de soi 

[ΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘŜ signe une bonne adaptation sociale, elle est nécessaire à 

ƭΩŀŦŦǊƻƴǘŜƳŜƴǘ Řǳ ǎǘǊŜǎǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ tƻǳǾƻƛǊ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǊ Ŝǘ ŀǾƻƛǊ ƭŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ǎŀ 

ǇǊƻǇǊŜ ǾŀƭŜǳǊ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛΣ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

du processus résilient en cas de traumatisme.  

Lamia et Esparbès-tƛǎǘǊŜ όнллпΣ ǇΦ фнύ ǊŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ƭΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ ŘŜ wƻƎŜǊǎ et 

alΦ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ζ ƳƻǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜΣ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ǎŀǘƛǎŦŀŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 

consciente ou inconsciente à connotation affective, positive ou négative, étroitement liée à des 

processus cognitifs ».  

Cette évaluation de la perception de soi a été évoquée sur un plan dynamique par 

Coopersmith (1981), « ŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ Řésapprobation 

portée sur soi-même ».  Un individu qui aurait une bonne estime de soi se verrait comme 

ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ǉǳƛ ŀǳǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ŝǘ ǉǳƛ ǎŜǊŀƛǘ ŀŎŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ 



 

 

société. Ses comportements et ses opinions se réfèrent à son auto-estime dans son rapport avec 

le monde. 

[ΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 

ŀŦŦŜŎǘŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ Ŧŀƛǘǎ Ŝǘ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜΦ 9ƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ŎΩŜǎǘ ƭΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ 

soi positive qui permet à lΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ŘŜ ǎŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǊ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ ŀǳ ǎǘǊŜǎǎ ŜƴƎŜƴŘǊŞ ǇŀǊ ŘŜǎ 

conditions défavorables ou des faits traumatisants au cours de sa vie. Rutter insiste sur le fait 

ǉǳΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ ǎŜ ǾŜǊǊŀƛǘ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀǎǇŜŎǘǎ : les relations 

ŀŦŦŜŎǘƛǾŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǎǳŎŎŝǎ Řŀƴǎ ƭΩŀŎŎƻƳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŃŎƘŜǎΦ /Ŝ ǎƻƴǘΣ ŘƻƴŎΣ ŎŜǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ǉǳƛ 

contribueraient à la reconstruction de la personne et au déclenchement du processus résilient, 

en cas de blessures engendrées par des traumatismes. 

1.2.2 SentiƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité 

 /ŜǘǘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ŀƴǘƛŎƛǇŜǊ Ŝǘ ŘΩşǘǊŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ŘŜ ǎƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Ł ǊŞǎƻǳŘǊŜ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ 

Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ǉǳƛ ŘƻƴƴŜƴǘ Ł ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ Ŝƴ ƭǳƛ Ŝǘ Ŝƴ ǎŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ƭǳƛ 

permettant de se projeter dans ƭΩŀǾŜƴƛǊ Ŝǘ ŘΩŀƭƭŜǊ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘΦ /ŜŎƛ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ƧǳǎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ 

trajectoire de la résilience. 

{Ŝƭƻƴ wǳǘǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ǎƻŎƛƻŞŘǳŎŀǘƛŦ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƻǳ Ł 

réprimer ce sentiment. Le rôle de la socialisation est source des premières relations qui 

ƛƴŦƭǳŜƴŎŜƴǘ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎŀ ǾƛŜΦ 9ƴ 

ŀŎǉǳŞǊŀƴǘ ǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƛƴǘŜǊƴŜΣ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ǇǊŜƴŘ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

ses projets, développer son sens des responsŀōƛƭƛǘŞǎ Ŝǘ ǎƻƴ ŀǳǘƻƴƻƳƛŜΦ [ΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ŀǇǇǊŜƴŘ Ł şǘǊŜ 

ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞΣ ƻǳ ƛƴǾŜǊǎŜƳŜƴǘΣ ƛƭ ƴŜ ǎŀǳǊŀ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƳǇƭƛǊ 

ŘŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ǎŀƴǎ ŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘƛŜǊǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎƛtuation adverse (Lamia & Esparbès-Pistre, 2004). 

1.2.3 Soutien social  

Michaëlis (2012, p. 23) rapporte la définition du soutien sociale de Lin et al. : « le soutien 

accessible pour un sujet à travers les liens sociaux avec d'autres sujets, avec des groupes et 

l'ensemble de la communauté ηΦ /ΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ǉǳŜ ǇŜǳǘ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ƭΩŜƴǘƻǳǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ 

Ł ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƻǳ Ł ǘƻǳǘŜ ǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΣ ƻŦŦǊŀƴǘ ǳƴŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛŘŜ 

Ŝǘ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘΦ [ΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŀŎǘƛǾŜ Ŝǘ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ŝƴ 

détresse a un impact sur ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ǇƻǎƛǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ŀ ŘŜ 

lui-même et des composantes de son environnement. Un sentiment de sécurité essentiel à la 

ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ ǎǳƛǘŜ Ł ǳƴ ǘǊŀǳƳŀǘƛǎƳŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ Τ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ de 

ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ ±ƻƛŎƛ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŜǘŜƴǳ ŎŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ 

aspects sociaux qui puissent intervenir pour aider la femme stérile à devenir résiliente.  

  



 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1 /ǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƛƴŦŜǊǘƛlité de la femme 

La résilience ne peut avoir une seule définition. Il y a plusieurs approches de la résilience, et 

chacune soutient un des aspects, vu sous un angle épistémologiquement différent, selon la nature 

ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ǇƻǊǘŞ Ł ŎŜƭƭŜ-ci. Les facteurs retenus ς estime de soi, auto-efficacité, soutien 

social ς présents chez la femme stérile ou dans son environnement peuvent être de risque ou de 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΦ bƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ŀƛƴǎƛ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ǉǳΩƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

pour ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ǎǘŞǊƛƭŜǎΦ  /ΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŜǎǎŀȅŞ 

ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊΣ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎŎǳǘŜǊ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ 

entretiens semi-ŘƛǊŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ƭŀ Ǉŀǎǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩLƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ /ƻƻǇŜǊǎƳƛǘh (1981). 

2.2 [ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŎƭƛƴƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ŏŀǎ ŘŜ ǎǘŞǊƛƭƛǘŞ ŦŞƳƛƴƛƴŜ  

[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŎƭƛƴƛǉǳŜǎ ƴƻǳǎ ǇŀǊŀƛǎǎŀƛǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŜŎǳŜƛƭ ŘŜǎ 

informations auprès de cas de stérilité féminine impliqués dans la recherche (Couvreur & 

Lehuede, 2002). /ΩŞǘŀƛǘ ǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǎŜƳƛ-ŘƛǊŜŎǘƛŦ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩŀȄŜǎ ǇǊŞŘŞǘŜǊƳƛƴŞǎ : histoire de la 

stérilité (circonstances de la découverte, processus thérapeutique); relations avec le mari 

(soutien), réaction des proches όŦŀƳƛƭƭŜΣ ōŜƭƭŜ ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǘ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƻǳǊŀƎŜ ǇǊƻŎƘŜύΤ 

éventuels changements de vie; état psychologique actuel (apparition de troubles psychologiques 

ou comportementaux); tuteurs de résilience (amis, collègues, voisins, psychologues, médecins, 

etc.). 

Ainsi, nous avons pu examiner de près les différents aspects liés à la survenue de cet 

évènement et les différentes interactions entre les facteurs individuels et environnementaux de 

ces femmes.  

2.3 Estime de soi chez la femme stérile 

tƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ǎǘŞǊƛƭŜǎΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƻǇǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩLƴǾŜƴǘŀƛǊŜ 

ŘŜ /ƻƻǇŜǊǎƳƛǘƘΦ /Ŝǘ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ рл ƛǘŜƳǎ όŀǎǎŜȊ ŎƻǳǊǘǎΣ 

clairs) qui se rapportent à des attitudes envers soi-même dans quatre domaines : Général, Social, 

CŀƳƛƭƛŀƭ Ŝǘ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭΦ Lƭǎ ŘŞŎǊƛǾŜƴǘ ŘŜǎ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ƻǇƛƴƛƻƴǎΣ ŘŜǎ ǊŞŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ 

individuel auxquels le sujet doit répondre (« Me ressemble » ou « Ne me ressemble pas »). 

[ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Ŝƴ ǎƻǳǎ-échelles est ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ Řŀƴǎ ǉǳŜƭ 

domaine exactement le sujet aurait une bonne ou mauvaise estime de soi dans chaque domaine 

(Bouzeriba, 2014). 

3. Résultats et discussion  

Avant de présenter les résultats de la recherche, nous présentons les caractéristiques des 

participantes dans le tableau 1. 



 

 

Tableau 1. Descriptif des participantes 

Cas Âge  Années de 

mariage 

Fonction  Type de stérilité Résilience 

Cas 1 39 ans 17 ans Couturière  Obturation des trompes de 

Fallope 
Résiliente  

Cas 2 по ans ф ans Infirmière  Malformation congénitale de 

ƭΩǳǘŞǊǳǎ 

Résiliente 

Cas 3 пп ans мр ans Employée  Cancer, hystérectomie  Non-Résiliente 

(Dépressive) 

Cas 4 29 ans 8 ans Employée  Tumeur ovarienne Résiliente 

Cas 5 40 ans 12ans Enseignante  Etiologie idiopathique  Résiliente 

Ce tableau résume la description des femmes qui ont participé à la recherche. Il nous 

renseigne sur leur âge, la nature de leur stérilité, leur activité et enfin le statut de résilience. Ceci 

étant déduit en référence aux informations fournies par les entretiens cliniques. La résilience 

étant ζ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǊŞǳǎǎƛǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ Ŝƴ ŘŞǇƛǘ ŘΩǳƴ ǎǘǊŜǎǎ ǉǳŜ 

ŎƻƳǇƻǊǘŜ ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ƎǊŀǾŜ ŘΩǳƴŜ ƛǎǎǳŜ ƴŞƎŀǘƛǾŜ η ((Rutter, 1989 ; cité par Lemay, 

2001, p. 135), la femme résiliente est donc celle qui a pu, malgré son incapacité à procréer, réussir 

à gérer sa vie de couple et sa vie sociale sans entraves importantes pouvant lui causer des troubles 

sur le plan physique ou psychologique. Nous excluons la troisième participante des résilientes car 

elle souffre de maladies psychosomatiques, de trouble de stress post-traumatique, de retrait 

social, de perturbation de ses relations conjugales (séparée) et familiales.  

  



 

 

3.1 Estime de soi 

!ǇǊŝǎ ƭŀ Ǉŀǎǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘΩŜǎǘƛƳŜ ŘŜ ǎƻƛ ŘŜ /ƻƻǇŜǊǎƳƛǘƘΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǘǊŀƛǘŞ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 

et obtenu les résultats représentés dans la Figure 1.  

Figure 1. Estime de soi des cinq participantes 

Nous pouvons constater clairement selon ces histogrammes, relatifs à chaque cas, que la 

majorité des femmes (4/5 cas) ont une estime de soi globale positive (sup. à 50) et ce sont elles 

ƧǳǎǘŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [Ŝ Ŏŀǎ оΣ ƴƻƴ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜΣ Ŧŀƛǘ ŀǳ 

ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩǳƴŜ ŜǎǘƛƳŜ ŘŜ soi très faible. 
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3.2 {ŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǇǳΣ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŎƭƛƴƛǉǳŜǎΣ ŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǇŀǘƛŜƴǘŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭŜǳǊ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité, leur confiance en soi et leur sens de 

responsabilité. Les résultats sont représentés dans la Figure 2.  

CƛƎǳǊŜ нΦ {ŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité des cinq participantes 

5ΩŀǇǊŝǎ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ƴƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ŎƻƴǎǘŀǘŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǉǳŀǘǊŜ ŦŜƳƳŜǎ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘŜǎ ƻƴǘ ǳƴ 

ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité généralement moyen. Apparait également chez ces mêmes cas la 

confiance en soi, à des pourcentages relativement faibles et un sens des responsabilités qui est 

moyennement développé chez un seul des cas et assez faible chez les trois autres. Concernant le 

cas non résilient, la particƛǇŀƴǘŜ ŜȄǇǊƛƳŜ ǳƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ƴŞƎŀǘƛŦ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité important (-

89.65), la confiance en soi était nulle et le sens des responsabilités faible. 

3.3 Soutien social 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŀǘƛŜƴǘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ avec 

leurs proches (mari, membres de famille). Les résultats sont représentés dans la Figure 3. Ce 

graphique démontre que les femmes stériles résilientes bénéficient de soutien social de la part 

ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻŎƘŜǎΦ Lƭ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ soutenues par leur mari que par les 

membres de leurs familles (valeurs rapprochées). Concernant la participante non-résiliente (cas 

оύΣ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ǎƻƴ ƳŀǊƛ ƴŞƎŀǘƛŦΣ ŎŜ ǉǳƛ ǘŞƳƻƛƎƴŜ ŘΩǳƴŜ 

souffrance au sein du couple.  
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Figure 3 Soutien social des cinq participantes 

4. Conclusion 

Au terme de cette recherche et en dépit du faible nombre de participantes, nous pouvons 

conclure ce qui suit : 

¶ [ŀ ǎǘŞǊƛƭƛǘŞ ŦŞƳƛƴƛƴŜ Ŝƴ !ƭƎŞǊƛŜ Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘΩǳƴŜ souffrance psychique chez la 

ŦŜƳƳŜ όŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŞ ŎƻƳƳŜ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ Ŏŀǎύ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ 

accordée au rôle de procréation. 

¶ Le processus de résilience est enclenché généralement chez ces femmes souffrant 

ŘΩƛƴŦŜǊǘƛƭƛǘŞ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ƛƴǘŜǊŀŎǘion de plusieurs facteurs individuels et 

environnementaux. 

¶ La dynamique du processus de résilience chez ces patientes est assurée par un 

équilibre entre facteurs de risque (Infertilité, rejet social, vie de couple menacée, 

processus thérapeutique lourd et long, etc.) et facteurs de protection (estime de soi 

ǇƻǎƛǘƛǾŜΣ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻ-efficacité, confiance en soi, sens de responsabilité, soutien 

du mari, soutien de la famille, etc.). 

¶ Lƭ Ŧŀǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳƭƛƎƴŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎΣ ƭΩǳƴ ǇƻǳǾŀƴǘ influencer 

ƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǘ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ǎƻƴ ŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŜŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǉǳƛ 

semble nécessaire au déclenchement du processus de résilience.  
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Résumé 

La Résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale peut être considérée comme 

une modalité de résilience face aux traumatismes de la défaite et de lΩhŎŎǳǇŀtion. Nous 

étudierons les mécanismes ŘΩinstauration des processus de résilience, de lΩindividuel au collectif, 

du témoignage au récit historique, en mettant lΩŀŎŎent sur la culture comme facteur de 

protection dans le choix de lΩŜƴgagement et les situations extrêmes que sont la torture et la 

déportation. 

 

Mots-clés : Culture, résistance, résilience assistée, guerre 

 

Culture as a weapon in war: Resistance and resilience in extreme 

situations 

Abstract 

Resistance in France during WWII can be considered as a modality of resilience with regard to the 

traumas of defeat and occupation. We will explore the mechanisms for building resilience 

processes, from the individual to the collective, from testimony to historical narrative, with a focus 

on culture as a protective factor in the choice of engagement and the extreme situations that 

include torture and deportation. 

Keywords: Culture, resistance, assisted resilience, war 
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1. Introduction 

Le désastre inacceptable de la défaite de 1940 forme pour les Français une véritable effraction 

traumatique qui plonge chacun dans une profonde mélancolie car toutes les sphères de la vie 

sont attaquées par les bouleversements liés à lΩhccupation. 

L'environnement habituel devenant totalement insécure et mortifère, diverses formes 

d'opposition individuelles et collectives, spontanées et organisées, se mettent en place pour 

lutter contre les ravages de l'effraction : graffitis, tracts, presse clandestine, manifestations, lutte 

armée. En raison des risques encourus, toutes ces actions mobilisent chez des individus non 

préparés, de nombreuses ''aptitudes dormantes'': décrypter l'environnement pour agir et se 

cacher, solliciter de l'aide, inventer des méthodes, techniques et objets. Il s'agit en somme de 

recréer l'environnement de toutes pièces. Ces actions (coping) s'appuient sur des aptitudes 

développées dans l'enfance. L'univers des résistants est un trompe-lΩǆil, issu de « l'aire 

d'illusion » (Winnicott, 1971) dans laquelle se déploient : expériences et habiletés, mémoire 

individuelle et collective. 

Cette fabrique transgressive est une manière de lutter contre la désintégration psychique 

et, la Résistance, peut alors être considérée comme l'expression d'une forme de résilience 

(Peschanski, 2005) où objets culturels et symboliques ont une large place. Tuteurs de résilience 

symboliques, ils ont aussi une fonction d'enveloppement psychique et assureront, dans l'après-

coup du trauma, la pérennité des processus de résilience inscrits dans une dynamique de 

« résilience assistée » (Ionescu, 2011) en inventant des projets éducatifs et sociaux novateurs. 

2. Survie et persistance de la pensée 

Face à lΩinexorabilité de la perte, force est de recourir à ce que lΩon possède - poèmes, chansons, 

figures imaginaires ou historiques, souvenirs -, il faut dans un double mouvement, se retirer en 

soi et en ressortir, dans un élan qui tient du ressort et du rebond, une des caractéristiques 

fondamentales de la résilience (Ionescu, 2016). C'est donc, on le sait, dans la perte et la douleur 

que surgit l'élan créatif et ses variations imaginatives convoquant paysages enchanteurs, mondes 

irisés et amitiés irréductibles. 

2.1 Aux arrêts 

Pour tous les prisonniers des différents systèmes de détention de l'époque, la littérature est une 

alliée sûre. Ainsi, pendant l'hiver 1940-1941, par des températures proches de moins quarante, 

le prisonnier de guerre, Czapski, reconstitue de mémoire l'univers de Proust et donne des 

conférences à ces codétenus qui "écoutaient avec un intérêt intense l'histoire de la duchesse 

de Guermantes" (Czapski, 1987). Par ce biais, il lutte contre la déchéance, de la même manière 

que Daniel Anker, résistant juif communiste, déporté à Buchenwald, qui lit Balzac, pour oublier 

temporairement ce qui l'attend, ses camarades fusillés et les incertitudes sur le sort de sa 



 

 

famille. Il constate les effets bénéfiques de la lecture : "J'ai vu des détenus qui n'ont jamais lu et 

qui n'aiment pas lire mais qui implorent un bouquin en prison" (Anker, 1942). 

Véritables objets de contrebande, aussi précieux que la nourriture et le tabac, livres réels 

et virtuels deviennent donc une matière précieuse et une monnaie d'échange ; ils fonctionnent 

comme des relais de poste entre les détenus. Les créatures de papier font halte dans l'univers 

mental de chacun et apportent la consolation de la rêverie. Quand la mort réelle est là, s'évader 

avec les héros des romans met à distance lΩŜŦŦroi de la mort promise et, contrecarrant lΩ « agonie 

primitive » (Winnicott, 1989), permet de poursuivre la lutte pour la survie immédiate et lΩavenir 

espéré (Cyrulnik, 2016). 

Vision romantique, diront certains ; non, vitale ! Ces processus se retrouvent également 

chez les torturés qui, pour ne pas sombrer dans la terreur de la douleur, convoquent les poètes 

(Semprun, 1967). Dans lΩunivers concentrationnaire aussi, ŘΩƛƴƴƻƳōǊŀōƭŜǎ expériences 

similaires sont rapportées :  à Auschwitz, Levi récite Dante (Levi, 1958), Krasucki siffle une 

symphonie de Beethoven (Langeois, 2012). Dans tous les camps, les connaissances sont 

mobilisées : conférences, spectacles, concerts, Delbo joue Molière (Delbo, 1970) et Tillion 

compose une opérette (Tillion, 2005) à partir des souvenirs musicaux de ses codétenues, autant 

ŘΩŀŎtivités passibles de lΩŜxécution immédiate. Alors, pourquoi prendre de tels risques ? Parce 

que ces activités agissent sur le plan individuel et collectif comme des cicatrisants en suturant 

la brèche traumatique. Le recours aux souvenirs culturels et leur mise en circulation réanime le 

flux libidinal et affirme le sentiment ŘΩŜxistence. La capacité de penser malgré la terreur, permet 

ŘŜ ǎΩŀōǎǘraire mentalement de la situation et de rester en vie. Les mécanismes de défense utilisés 

: clivage, Évitement, intellectualisation, défense par lΩagir ǎΩinscrivent dans un processus 

sublimatoire irrigué par lΩƘǳmour, mécanisme salvateur par excellence (Ionescu, Muntean 2011). 

2.2 Programmes de résistance : une résilience assistée ? 

Toutes ces activités vont se structurer dans des stratégies collectives promues par les Comités de 

Résistance clandestins : recrutement, observation, organisation. Dans ces situations extrêmes, 

il faut conjuguer tous les talents (linguistiques, manuels, intellectuels, physiques) et habiletés. 

Un individu seul ne peut survivre.  La reconstruction du sentiment dΩŀppartenance à un groupe 

social (Rutter, 1987) favorise la restauration de lΩidentité et atténue lΩŜffet dévastateur des 

conditions dΩŜxistence. Un travail circulaire entre mémoire individuelle et collective ǎΩeffectue et 

fabrique une nouvelle mémoire commune. Les « souvenirs enveloppés » (Halbwachs, 1950) 

servent de « niche sensorielle » (Cyrulnik, 2016) et le partage des connaissances (Tillion, 2000) 

permet de comprendre le système dΩƻppression pour mieuȄ ǎΩŜƴ protéger. 

Ainsi, ces actions de résistance forment une « intervention basée sur les forces » 

(Hodges ʰ /lifton, 2004) favorisant : lΩidentification des ressources, le développement des 

compétences, la centration sur les émotions et traits positifs, lΩŀmélioration de la qualité de la 

vie, le renforcement des groupes impuissants, les actions visant à transformer lΩŜnvironnement, 

la diversité culturelle (Ionescu, 2011). À Buchenwald, il permettra le sauvetage de 904 enfants 



 

 

et adolescents évacués dΩAuschwitz début 1945, parmi eux, les écrivains, Wiesel, Kertész ou le 

Grand rabbin Meïr Lau (Rouveyre, 1995). 

Cette organisation stratégique et politique complexe, utilisant de multiples compétences, 

vise une prévention primaire (éviter lΩŀpparition des troubles), secondaire (soigner les troubles 

apparus) et tertiaire (limiter leur aggravation) ( Ionescu, 2011) ; données qui autorisent à les 

considérer comme un programme de résilience assistée. Mais pourquoi utiliser la culture comme 

arme de guerre ? Parce quŜ ŎΩŜǎǘ un bien intime que le bourreau ne peut atteindre, qǳΩil se 

transmet et véhicule les valeurs idéales portées par les résistants. Les effets cicatrisants de la 

culture restaurent le moi blessé et favorisent la reprise du développement. Les objets culturels 

partagés font revivre les expériences primaires positives (comme le bain de langage maternel 

quand on écoute une histoire) et aident à retrouver la capacité dΩŀnticipation (ce que lΩƻƴ fait 

aujourdΩƘui servira demain) : lΩŀvenir demeure même à lΩƻmbre du crématoire (Semprun, 1994). 

En ce sens, ils luttent contre le noyau mélancolique et réactivent les potentialités dΩempathie. 

En effet, lire, écrire, réciter un poème, jouer de la musique, dessiner, passent par 

lΩidentification émotionnelle à autrui. Par la culture, ΨΩWŜΩΩ devient ΨΩlΩautrŜΩΩ et, par 

accommodation, je peux mΩidentifier à celui qui est près de moi. Ainsi, lΩŜmpathie est le moteur 

central de la « solidarité » : activité consistant à donner une cuillérée de sa soupe pour les plus 

affaiblis. LΩidentification empathique, dont les neurones miroirs sont un des vecteurs (Iacoboni, 

2009), est secondarisée par le recours aux valeurs idéales exprimées par les références 

culturelles. La logique du don ς donner, recevoir, rendre- (Mauss, 1925) anime les échanges 

concrets et spirituels. 

3. Après-coup : le rebond 

Malades, torturés par les cauchemars, les rescapés ont eu du mal à se réadapteǊΣ ŘΩŀǳǘant plus 

que leur entourage peinait à les comprendre (Targowla, 1954). Hantés par la disparition de leurs 

camarades, ils ont développé des stratégies de réadaptation multiples allant, du déni à 

lΩévitement, de la défense par lΩŀgir à la sublimation (Suedfeld, Krell, Wiebe  hSteel, 1997). Chez 

les déportés politiques, lΩidéalisation et lΩŜƴƎŀgement servent de moteur à la lutte contre 

lΩeffraction traumatique (Veyssière, 2010). De fait, la sublimation devient une obligation sous 

contrainte pour survivre et par loyauté envers les disparus. Il faut remettre la fraternité au centre 

du monde. 

3.1 Les jours heureux 

En créant des institutions et services spécifiques ς mutuelles, maisons de retraites, dispensaires, 

assistante juridique et sociale, aide à la recherche, la Fédération Nationale des Déportés, 

Internés, Résistants et Patriotes a agi pour la reconnaissance des déportés et la prévention des 

crimes contre lΩƘǳmanité. Fidèles au Serment (1945) de protéger la dignité humaine, les rescapés 

ont entrepris des actions - justice, éducation, prévention, soins - assurant la réinsertion des 

déportés et lΩŀŎŎƻmpagnement des veuves et orphelins. Cette politique sΩinscrit dans la 



 

 

continuité du Programme du Conseil National de la Résistance, Les jours heureux (1945), qui 

promeut lΩŞgalité en créant la Sécurité sociale unique couvrant tous les risques sociaux à tous les 

âges. Derrière cette innovation révolutionnaire, Ambroise Croizat et lΨŜnfant trouvé, le résistant 

déporté Marcel Paul (Etiévent, 2008).  Ce dernier, ministre de ƭΩ;ƴŜǊƎƛŜ, appliquera les leçons de 

Buchenwald en fondant le Conseil Central des suvres Sociales dΩEDF-GDF géré par le 

personnel : centres de santé, de vacances, o ù  sport et culture sont à lΩhonneur pour tous. 

AujourdΩƘui encore, cette organisation des C.C.A.S - Activités Sociales de lΩÉnergie a proposé 

1247 interventions culturelles (CCAS, 2012). 

3.2 Modèles thérapeutiques issus des camps 

Comme dans le champ politique et social, de nombreuses innovations (qui mériteraient une étude 

exhaustive et comparative) initiées par des traumatisés, déportés et résistants ont vu le jour dans 

lΩŀǇǊŝǎ- guerre. DΩune manière générale, persécution et répression ont bouleversé le cadre de 

références des thérapeutes. On peut citer la dimension phénoménologique de lΩǆuvre ŘΩEugène 

Minkowski (1885-1972) centrée sur les traumas de lΩŜxil et de la guerre. Combattant de la Grande 

Guerre, « sauvé par la main tendue ŘΩǳƴ Ǉoilu qui lΩŜmpêcha de tomber dans la boue » 

(Minkowski), son parcours ǎΩŀrticule autour de ce geste fraternel. Caché à Ste Anne, parcŜ ǉǳΩil 

est juif, il assure cependant des consultations pour les réfugiés et organise une filière de 

sauvetage des enfants juifs. Par la suite, il crée le Centre Minkowska spécialisé dans la prise en 

charge des étrangers. 

Le résistant Lucien Bonnafé (1912-2003), médecin-chef de lΩŀsile de St Alban, nourri par le 

surréalisme, y accueille tous les fugitifs. Profondément marqué par la famine ayant causé la mort 

ŘΩŀǳ moins 40 000 malades mentaux, il deviendra un des pères de la psychothérapie 

inst itutionnelle, solidarité expérimentée sous lΩhŎŎǳǇation, dont lΩƻōjectif est de désaliéner la 

psychiatrie en luttant contre la ségrégation des malades. De ce courant, est née la psychiatrie de 

secteur qui propose des soins gratuits de proximité.  La culture y est considérée comme un soin à 

part entière. 

À lΩinstar du déporté Viktor Frankl (1905-1997) fondant la logothérapie, thérapie  

existentielle centrée sur le sens de lΩŜxpérience, ŘΩErnst Federn (1914-2007) revenu de 

Buchenwald et donnant une dimension sociale à la psychanalyse dans ses prises en charge 

ŘΩadolescents, Michel Haas (1912- 1981),   fondateur du premier serviŎŜ ŘΩalcoologie en France, 

ǎΩƻriente lui aussi vers une psychiatrie sociale dont il rattache les origines à sa déportation :  

« jΩŀƛ souffert avec mes amis et jΩŀƛ souffert moi-même aussi. Et cette 

communication que jΩŀƛ pu avoir avec mes amis de déportation, je la retrouve 

avec mes malades alcooliques. Nous avons souffert ώΧϐ Mes camarades 

déportés et les malades sont tous des prisonniers. On a été des prisonniers 

ensemble. » (Haas, 1976). 



 

 

On remarquera que les innovations dans les soins apportés aux malades mettent la parole 

et la sociabilité au cǆur des dispositifs de soins, qǳΩils atténuent la dissymétrie de la relation 

médecin-malade, restituent aux personnes souffrantes leur dimension humaine singulière et 

privilégient les formes culturelles ŘΩŜxpression.   Parce quΩils ont rencontré la fraternité sous 

lΩhŎŎǳǇŀtion ou dans la nuit des camps, ces résistants, créateurs de soins, se servent de la culture 

concentrationnaire comme arme de guerre contre le malheur. Ils affirment les valeurs éthiques 

de la résilience et veulent, comme   à Buchenwald, « éloigner lΩƘƻmme du désespoir » (Taslitzky, 

1980).
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Résumé 

Le discours religieux occupe une place notable dans la pratique clinique psychologique en Algérie. 

[ΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭŜ ŘŜǎ ǇǎȅŎƘƻǘƘŞǊŀǇƛŜǎ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ŘƻƎƳŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ 

ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ƎŜƴŝǎŜ ǇǎȅŎƘƻǎŜȄǳŜƭƭŜ ŀōƻǳǘƛǘ Ł ƭŀ 

structuration bien différenciée des instances psychiques, la résilience semble se développer pour 

ǊŜōƻƴŘƛǊ Ł ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ǳƴŜ ƛƴŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ǎŜƳōƭŜ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ǳƴ 

recours au religieux sans épaisseur psychique fonctionnant comme norme sociale, assurant une 

bonne adaptation à la vie publique mais un abrasement de ce qui peut nourrir la vie privée de ces 

sujets, ce qui réduit leur résilience. 

Mots-clés : Religion, résilience, conformisme, vulnérabilité. 

 

Social religious conformism and resilience between private and 

public life in Algeria 

Abstract 

Religious discourse occupies an important place in the psychological clinical practice in Algeria. 

The longitudinal observation of psychotherapies shows that the use of religious dogma 

contributes to the establishment of resilience. When psychosexual genesis leads to the well-

differentiated structuring of psychic instances, resilience seems to develop in order to counter 

adversity. On the other hand, a non-differentiation of these situations seems to indicate a 

recourse to religious law without psychic thickness functioning as a social norm, assuring a good 

adaptation to the public life but also removing what may nourish the private life of these subjects, 

which reduces their resilience. 

Keywords: Religion, resilience, conformism, vulnerability.  
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1. Introduction 

[Ŝ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǳƴŜ ƭƛǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜƭƭŜΣ ǉǳΩŜƴ !ƭƎŞǊƛŜΣ Řŀƴǎ ƴƻǘǊŜ ŎƭƛƴƛǉǳŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƛƭ 

indique en même temps un fait et un processus. En tant que fait, il permet de constater que 

ƳŀƭƎǊŞ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŜǊsonnes surmontent leurs traumatismes, 

ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƴΩȅ ŀǊǊƛǾŜƴǘ ǇŀǎΦ 9ƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΣ ƭŜǎ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƴƻƴ ǊŞǎƛƭƛŜƴǘǎ 

peuvent suivre une trajectoire de vie qui amènent les premiers à renoncer à leur résilience et les 

ǎŜŎƻƴŘǎ Ł ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ŀǇǊŝǎ ŎƻǳǇΦ Lƭ ŀǊǊƛǾŜ ǎƻǳǾŜƴǘΣ ǉǳΩŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 

ŘŜǳȄΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴ ǉǳƛ ōƭƻǉǳŜ ƻǳ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ŎŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΦ  

2. Éléments de la problématique 

[Ŝ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǎƻƛǘ ǳƴ ǊŜƳǇŀǊǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƛŜ Ǉǎȅchique, soit 

ǳƴŜ ōŞǉǳƛƭƭŜ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƻƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜ Ŝƴ ŀǘǘŜƴŘŀƴǘ ŘƻǳŎŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ǎǶǊŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ƧƻǳǊǎ 

meilleurs. Toutefois, dans les deux cas, la religion comme paradigme social est fortement sollicitée 

Ŝǘ ŀǎǎǳǊŜ ǳƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ōƛŜƴ ŀŘŀǇǘŞ ƳŀƭƎǊŞ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘion à des facteurs de risques graves. Le 

conformisme religieux ne favorise-t-il pas une résilience de façade tandis-que la religion 

intériorisée une vraie résilience? Pour saisir les éléments de cette problématique, nous 

présentons deux vignettes cliniques qui illustrent ces deux cas de figure. 

2.1 Résilience et conformisme religieux 

Dans les deux dernières décennies, la vie sociale algérienne est marquée par une religiosité, 

ŜƳǇǊǳƴǘŞŜ ŀǳ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ǎŀƭŀŦƛǎǘŜ Řƻƴǘ ƻƴ ǎŜ ǎŜǊǘ ǇƻǳǊ ǊŜōƻƴŘƛǊ ŀǳȄ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄtrême 

ƎǊŀǾƛǘŞΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩŜƳǇǊǳƴǘ Ŧŀƛǘ ŀǳ ǎŀƭŀŦƛǎƳŜ ŎƻŘƛŦƛŜ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ŦŀŎŜ ŀǳȄ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ 

ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜǎ ŜȄǘǊşƳŜǎΦ .ŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ {ŀƭƛƳΣ ǎΩȅ ǊŞŦŝǊŜƴǘ ǇƻǳǊ ŀŦŦǊƻƴǘŜǊ 

ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΦ 

Cas Salim : Salim est un jeune homme de 28 ans qui ƳΩŀ ŞǘŞ ŀŘǊŜǎǎŞ ǇŀǊ ǎƻƴ ŘŜǊƳŀǘƻƭƻƎǳŜ 

ǇƻǳǊ ǳƴ ǎǳƛǾƛ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻŦƛƭ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǘȅǇƛǉǳŜΦ wŜŦǳǎŀƴǘ ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ 

charge psychologique, il accepte cependant de se faire examiner pour connaitre ses points forts 

et faibles, en vue de gérŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǉǳΩƛƭ ǾƛŜƴǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŀǇǊŝǎ ŘŜ ōǊƛƭƭŀƴǘŜǎ ŞǘǳŘŜǎΦ ±ƻǳƭŀƴǘ 

ǎŀǾƻƛǊ ƭŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ǎƻƴ ǊŜŦǳǎ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ǇǎȅŎƘƻǘƘŞǊŀǇƛŜΣ ƛƭ ƳŜ Řƛǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƻǳΦ [Ŝǎ 

épreuves de personnalité (Rorschach et TAT) montrent une très forte inhibition au Rorschach et 

ŘŜǎ ƘƛǎǘƻƛǊŜǎ ǘǊŝǎ ƭƻƴƎǳŜǎ ŀǳ ¢!¢ ƳŀǊǉǳŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŜŀǳ Řǳ ŦŀŎǘǳŜƭΣ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ Řǳ ǊŞŎƛǘ ǎǳƛǾŀƴǘ 

donné à la planche 16 : « /ΩŜǎǘ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜΦ WŜ ǾŜǳȄ ǇŀǊƭŜǊ ŘŜ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴΦ 5ƛŜǳ ŀ ŎǊŞŞ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎ 

sans défauts, puis la terre et les cieux et ce ǉǳƛ Ŝǎǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄΦ Lƭ ŀ ŎǊŞŞ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ƭǳƛ ŀ ǘƻǳǘ 

donné, alors que cet homme, au lieu de le remercier, pollue la terre. Nous devons prendre 

exemple sur les abeilles : elles butinent pour créer le miel ». Cinq années plus tard, Salim vient me 

voir pour adhérer à une psychothérapie, car dit-il, « ƧŜ ƴŜ ǇŜǳȄ Ǉƭǳǎ ǎǳǇǇƻǊǘŜǊ ƭΩŜƴŦŜǊ ŘŜ Ƴƻƴ 

enfance ηΦ 5ŜǇǳƛǎ ƭŀ ƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǎƻƴ ŜƴŦŀƴǘΣ ƛƭ ƴΩŀǊǊƛǾŜ Ǉƭǳǎ Ł ǎŜ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ Řŀƴǎ ǎŀ ǇǊƛŝǊŜ Ŝǘ Ł 

chasser de son esprit les souvenirs de son enfance. Battu à mort par un père violent, il lui arrivait 

ǎƻǳǾŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǎŞǉǳŜǎǘǊŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŎƘŀǳƳƛŝǊŜΣ ƭƻƛƴ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƴƻƛǊΦ ζ De toute façon, 



 

 

me souligne- t-il, le Coran nous recommande Υ ΨΩ ¢ƻƴ {ŜƛƎƴŜǳǊ ŀ ŘŞŎǊŞǘŞ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ƴΩŀŘƻǊƛŜȊ ǉǳŜ 

Lui, vous témoigniez de la bonǘŞ ŜƴǾŜǊǎ ǾƻǘǊŜ ǇŝǊŜ Ŝǘ ƳŝǊŜΦ {ƛ ƭΩǳƴ ŘΩŜǳȄ ƻǳ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǾƛǾŜƴǘ 

ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ŃƎŜ ŦƻǊǘ ŀǾŀƴŎŞ ŎƘŜȊ ǘƻƛΣ ƴŜ ƭŜǳǊ Řƛǎ Ǉŀǎ Υ Ψ CƛΗ Ω ώǇŀǊ ƭŀǎǎƛǘǳŘŜϐ Ŝǘ ƴŜ ƭŜǎ ōǊǳǎǉǳŜ 

point ό{ƻǳǊŀǘŜ 9ƭ LǎǊŀΣ ǾŜǊǎŜǘ ноύΦ 5ΩŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ǊŜƳŀǊǉǳŜ-t-il, ceux qui se montrent charitables dans 

ƭŀ ŦŞƭƛŎƛǘŞ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞΣ ŘƻƳƛƴŜƴǘ ƭŜǳǊ ŎƻƭŝǊŜΣ ǇŀǊŘƻƴƴŜƴǘ Ł ƭŜǳǊǎ ǎŜƳōƭŀōƭŜǎ » 

(Sourate Al Imran, verset 134), bénéficient des Houris (ce sont des vierges dans le paradis). Salim 

croit que son père est plus à plaindre car il ne maîtrise pas sa colère. « Contre qui ?» lui demandai-

je ? Il aurait vécu des choses terribles dans son enfance pendant la guerre. Il se met alors à 

ǊŀŎƻƴǘŜǊ ŘŜǎ ōǊƛōŜǎ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ǎƻƴ ǇŝǊŜ όŜȄǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǇŝǊŜ ŘŜ ǎŜǎ ǘŜǊǊŜǎΣ Ǿƛƻƭǎ ŘŜ ǎŜǎ 

tantes, assassinat de son père, éclatement de la famille paternelle). Salim a peur de devenir 

ǾƛƻƭŜƴǘ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ŦƛƭǎΣ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ƛƭ ƴŜ ǎǳǇǇƻǊǘŜ ƴƛ ǎŜǎ ǇƭŜǳǊǎΣ ƴƛ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘŜ ǇŝǊŜ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜΦ  

2.2 Résilience et religion intériorisée 

! ƭΩƻǇǇƻǎŞΣ ǳƴŜ ǇǊŀǘƛǉǳe religieuse détachée de la conjoncture du salafisme algérien semble 

ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻǊŀƭŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŞŎƘƻ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊŞŎŜǇǘŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊǘƘƻŘƻȄƛŜ Řǳ 

Coran et de la Sunna (conduite du prophète). /Ŝ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǉǳƛΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ {ŜƭƳŀ, usent 

de la religion, non pour fuir leur réalité psychique, mais, au contraire, pour en prendre conscience 

Ŝǘ ƴŜ Ǉŀǎ ǘƻƳōŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀōȅǎǎŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴƴƻƳƳŀōƭŜΦ 

Cas Selma Υ {ŜƭƳŀ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƧŜǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ŘŜ нп ŀƴǎ ǉǳƛ ƳΩŀ ŞǘŞ ǊŞŦŞǊŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ƳŞŘŜŎƛƴ ǇƻǳǊ ŘŜǎ 

maux de têtes rebelles à tout antalgique. « {ƛ ŎŜ ƴΩŞǘŀƛǘ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴΣ ƧΩŀǳǊŀƛǎ ǘǳŞ Ƴƻƴ ǇŝǊŜ Ŝǘ Ŧƛƴƛ Ƴŀ 

vie en prison », me déclare Selma. « Comment cela ?», lui demandai-ƧŜΦ {ŜƭƳŀ ƳΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ŀƭƻǊǎ 

que depuis sa tendre enfance, son père lui fait subir des ŀǘǘƻǳŎƘŜƳŜƴǘǎ ǎŀƴǎ ǇƻǳǾƻƛǊ ƭΩŜƴ 

empêcher. « Et la religion?», lui demandai-ƧŜΦ /Ŝ ǉǳΩƛƭ ƭΩŀǾŀƛǘ ǎŀǳǾŞŜ ŎΩŞǘŀƛǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ǘǊŝǎ ǘƾǘΣ ŜƭƭŜ 

ŀ ǎǳ ǉǳŜ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄΣ ƭŜǎ ŀǘǘƻǳŎƘŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ƭǳƛ Ŧŀƛǎŀƛǘ ǎǳōƛǊ ǎƻƴ ǇŝǊŜ ǊŜƭŝǾŜƴǘ ŘΩǳƴ 

grand péché. Malgré cette adversité, Selma a continué à se développer normalement et elle est 

ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ǎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǎΩŀǇǇǊşǘŜ Ł ǎŜ ƳŀǊƛŜǊΦ ¦ƴŜ ŀƴƴŞŜ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘΣ 

ŜƭƭŜ ǊŜǾƛŜƴǘ ŜƴŎŜƛƴǘŜΣ ǇƻǳǊ ƳΩŀƴƴƻƴŎŜǊΣ ŘΩǳƴ ǘƻƴ ƳƻƴƻŎƻǊŘŜΣ ƭŜ ŘŞŎŝǎ ŘŜ ǎƻƴ ǇŝǊŜΦ Lƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ 

ǎǳǊǾŞŎǳ ŀǳȄ ōǊǳƭǳǊŜǎ ǇǊƻǾƻǉǳŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ŘƻǊƳŀƛǘΣ ǎŜǳƭΣ Řŀƴǎ ƭŜ ƎŀǊŀƎŜΦ 5ƛŜǳ ŀ 

Ŧŀƛǘ ǎƻƴ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ƛƭ ƴŜ ƭǳƛ ǊŜǎǘŜ ǉǳΩŁ ŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ƭŜ ǎƛŜƴ ŎƻƳƳŜ ōƻƴƴŜ ŞǇƻǳǎŜ Ŝǘ ŦǳǘǳǊŜ ōƻƴƴŜ ƳŝǊŜΦ 

Cette demande de me voir était pour elle une ocŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƳŜ ǊŜƳŜǊŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳǘŜ ǉǳŜ ƧŜ ƭǳƛ 

ŀǾŀƛǎ ŀŎŎƻǊŘŞŜ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǎƻƴ ƳŞŘŜŎƛƴΦ [Ŝǎ ƳƛƎǊŀƛƴŜǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ŘƛǎǇŀǊǳ Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀǾŀƛǘ 

ǇǊƛǎ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ǎΩƻǇǇƻǎŜǊ ŀǳȄ ŀǘǘƻǳŎƘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎƻƴ ǇŝǊŜ : « tŀǎ ŘΩƻōŞƛǎǎŀƴŎŜ Ł ǳƴŜ ŎǊŞŀǘǳǊŜ 

ǉǳƛ ƴΩƻōŞƛǘ Ǉŀǎ ŀu créateur » (parole du prophète), me dit-elle. Six années plus tard, elle veut me 

ǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ƳŀǊƛΦ WŜ ǊŜœƻƛǎ ƭŜ ŎƻǳǇƭŜ ǉǳƛ ǎƻǳŦŦǊŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƾƭŜǎ ŘŜ ǇŝǊŜ 

Ŝǘ ŘŜ ƳŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ǇŜǘƛǘŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ǉǳƛ ŎƻƳǇǘŜ ǳƴ ƎŀǊœƻƴΣ ƭΩŀƞƴŞ Ŝǘ ǳƴŜ Ŧƛƭle. Le mari reproche à 

{ŜƭƳŀ ŘΩƻǳǘǊŜǇŀǎǎŜǊ ǎŜǎ ǇǊŞǊƻƎŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ŦŜƳƳŜΦ {ŜƭƳŀΣ ǉǳŀƴǘ Ł ŜƭƭŜΣ ƧǳǎǘƛŦƛŜ ǎƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ 

ǇŀǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǾƛŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΦ [ŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ 

ŘŞŎƻǳǾǊŜ ǉǳŜ {ŜƭƳŀ ǎΩŜǎǘ ōŀǘǘǳŜ ŦŞǊƻŎŜƳŜƴǘ Ǉƻur avoir son droit à la propriété familiale et vit 

avec son mari dans un appartement que le couple a construit sur les terres du père de Selma. Le 

ƳŀǊƛ ŘŜ {ŜƭƳŀ ǇŜƴǎŜ ǉǳŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ōƛŜƴ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ǊŀŘƛŎŀƭ ŘŜ ǎŀ ŦŜƳƳŜΦ 



 

 

9ƭƭŜ ƴΩŀǇǇƭƛǉue plus le précepte religieux qui dit que « les hommes ont autorité sur les 

femmes » ό{ƻǳǊŀǘŜ 9ƭ bƛǎǎŀΣ ǾŜǊǎŜǘ опύΦ 9ƭƭŜ ǊŜǇǊƻŎƘŜ Ł ǎƻƴ ƳŀǊƛ ŘΩǳǎŜǊ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ ǎŀƴǎ 

connaitre leurs fondements et déballe toutes les situations qui dénotent les failles morales de son 

mari. Elle dit alors : « [ΩƛǎƭŀƳ est plus une conduite que des principes à appliquer sans conviction ». 

3. Analyse réflexive 

En entamant cette analyse, il est intéressant de noter avec Hanus (2002) le prix payé par Salim, 

tout en poursuivant son développement, malgré les horreurs vécues pendant son enfance. Quant 

Ł {ŜƭƳŀΣ ǎŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ǎŜƳōƭŜ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞ ǘŜƭƭŜ ǉǳŜ 

ƭΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ǎǳǊƳƻƠǉǳŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻǇŞǊŜǊ ǳƴŜ ŞǇǊŜǳǾŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǘŞ ǘǊŀƴǎƎǊŜǎǎƛǾŜ Řǳ ŎƻƳportement 

Řǳ ǇŝǊŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƳŀƭƎǊŞ ƭŜǳǊ ǊŜǘƻǳǊ ƛǘŞǊŀǘƛŦ ŀǳȄ ƛŘŞŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩƛŘŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 

reconnaissance des failles du père qui semblent jouer respectivement en faveur de la désilience 

(prise pour une résilience, 5 années auparavant) de Salim et de la résilience de Selma. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŜƴǘǊŜ ǾƛŜ ǇǊƛǾŞŜ Ŝǘ ǾƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ƭΩǆǳǾǊŜ ŘŜ CǊŜǳŘ ƴƻǳǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜ ǉǳŜ 

ǇƘȅƭƻƎŜƴŝǎŜ Ŝǘ ƻƴǘƻƎŜƴŝǎŜ ǎƻƴǘ ǘŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴǘǊƛǉǳŞŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ Ł 

déterminer la culture, entendue civilisation. Il écrit à ce propos : « Sur chacun de nous veille une 

Providence bienveillante (Freud, 1980). Les idées religieuses, nous dit-il, sont des réactions au 

ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎƛƎƴƛŦƛŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ όΧύ vǳƛ 

ne va pŀǎ Ǉƭǳǎ ƭƻƛƴΣ ǉǳƛ ƘǳƳōƭŜƳŜƴǘ ŀŎǉǳƛŜǎŎŜ ŀǳ ǊƾƭŜ ƳƛƴƛƳŜ ǉǳŜ ƧƻǳŜ ƭΩƘƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǾŀǎǘŜ 

univers, est bien plutôt irréligieux au sens le plus vrai du terme η όCǊŜǳŘΦ мфулύΦ /ΩŜǎǘ Ł ŎŜ ǘƛǘǊŜ 

que Cyrulnik (1998) pense que « le concept de résilience provoque la méfiance à cause de 

ƭΩƛŘŞƻƭƻƎƛŜ Řǳ ǎǳǊƘƻƳƳŜ ǉǳƛ ǎƻǳǎ-tend la pensée-ǊŞŦƭŜȄŜ ŘŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ ƧŀƳŀƛǎ ǊŞŦƭŞŎƘƛ ŀǳ 

problème » (Cyrulnik, 1998).  

La revue des travaux réalisée par Ionescu et Jourdan-Ionescu (2010) sur la résilience est 

assez éloquente à ce sujet. Elle souligne de surcroît, la contribution de la psychanalyse dans le 

débat sur « ƭΩŀƳōƛǾŀƭŜƴŎŜ ǎǳǎŎƛǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ». La résilience de façade ou 

pseudo-ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǎǘ Ł ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ŘŜ ƭŀ ǾǊŀƛŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ [Ŝ ŎƻƴŦƻǊƳƛǎƳŜ ǎƻŎƛŀƭ ƴΩŜǎǘ ǘoujours pas 

ǳƴ ŎǊƛǘŝǊŜ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ {ǳƛǘŜ Ł ŎŜǘǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀǳǘŜǳǊ ǇǊŞŎƻƴƛǎŜ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 

perspective intégrative de plusieurs théories. Cependant, pour des raisons inhérentes au contexte 

algérien, comme le montrent les deux vignettes cliniques, la théorie psychanalytique ne manque 

Ǉŀǎ ŘŜ ƴƻǳǎ ƛƴǘŜǊǇŜƭƭŜǊ ǎǳǊ ŎŜ ǉǳΩŀǇǇŜƭƭŜ CǊŜǳŘ ƭŜǎ ƛŘŞŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƴƻǘǊŜ ǇŀȅǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ 

réalisée sous la direction de Ionescu (2014) sur la résilience des étudiants algériens indique que 

ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ƭŀ résilience. Au regard de notre clinique (Samai-IŀŘŘŀŘƛΣ нлмпύΣ Ł ƭΩŀǇǇǳƛ ŘŜǎ 

ŘŜǳȄ ǾƛƎƴŜǘǘŜǎ ŎƭƛƴƛǉǳŜǎΣ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ-il pas de pseudo-ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ǉǳΩŜȄǇǊƛƳŜ ǳƴŜ ƴƻǘŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

ŘŜ ²ŀƎƴƛƭŘ Ŝǘ ¸ƻǳƴƎ όмффоύΣ ŎƻǳǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ŎƭƛƴƛǉǳŜ ŀǳ cas par cas ?  

9ƴ нлмлΣ ƭŜ ƳşƳŜ ŀǳǘŜǳǊ ƴƻǘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ dans 

ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘƘŞǊŀǇŜǳǘŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŀǳǘƻŎƘǘƻƴŜǎΦ [ŀ ǎŎƛŜƴŎŜ 

apporte donc à la résilience son efficacité. 



 

 

Le discours religieux, tel que rapporté dans les deux vignettes cliniques, nous poussent 

actuellement, en Algérie, en tant que psychologue clinicien, à élucider les rapports 

ǉǳΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴƴŜƴǘ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴΣ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǳǊ ƳŞǘŀōƻƭƛǎƳŜ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ 

le groupe social. En effet, la religiosité de la population algérienne se joue dans une scène où se 

ƳŜǳǾŜƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƛŘŞŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎ ǉǳƛ ǊŜƧŜǘǘŜƴǘ ƭŀ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ŎƻƳƳŜ 

apostasie. Érigée comme norme sociale (Samai-Haddadi, 2009), cette nouvelle pratique religieuse 

ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƭΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ ǉǳŜ Ǿƛǘ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ ¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ŦŀǘŀƭƛǎƳŜ ǎŜƳōƭŜ ǊŜƭŀȅŜǊ ŀǳ ǎŜŎƻƴŘ Ǉƭŀƴ ƭŜ 

ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǎŞŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘ ƻǊŘǊŜ ŘΩƛŘŞŜǎΣ ǎŜƭƻƴ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŜƴǎŜǳǊǎ ŀǊŀōŜǎΣ ƭŜ ƳƻƴŘŜ 

musulman vit une crise. Les trois auteurs : El Djabiri (1984), El Tarabichi, (1998), Arkoun (1998), 

dont les contributions sont en langue arabe, et Aouattah (2007) expliquent cette crise soit par le 

ŘŞƴƛ ŘŜ ǾŞǊƛǘŞǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩLǎƭŀƳΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ƘƻƴǘŜ ǉǳŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƴǘ ƭŜǎ 

musulmans au lieu et place du sentiment de culpabilité judéo-chrétien, soit enfin par le facteur 

cognitif dénué de rationalité.  

Toujours est-ƛƭ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ǎΩŀŎŎƻǊŘŜƴǘ ǇƻǳǊ ǎƛƎƴŀƭŜǊ ƭŜ ŘŀƴƎŜǊ ŘŜ ƭΩƻōǎŎǳǊŀƴǘƛǎƳŜ ǉǳƛ ƛƴŦƛƭǘǊŜ 

ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄΣ ǳǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎtrumentalisation de la religion. En 1902 déjà, le 

ǇǊŞŎǳǊǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ bŀƘŘƘŀ ŀǊŀōŜΣ !ōŘŜǊǊŀƘƳŀƴŜ 9ƭ ƪŀǿŀƪƛōƛ ŀǾŀƛǘ ǘƛǊŞ ƭŀ ǎƻƴƴŜǘǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŎƻƴǘǊŜ 

ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴΦ Lƭ ŞŎǊƛǘ Υ « hƴ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ŘŜǎǇƻǘƛǎƳŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ 

du moment où on considère que celui qui demande son droit est un dépravé et celui qui renonce 

Ł ǎƻƴ ŘǊƻƛǘ Ŝǎǘ ŘƻŎƛƭŜΣ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ǎŜ Ǉƭŀƛƴǘ ŘΩƛƴƧǳǎǘƛŎŜǎ Ŝǎǘ ŎƻǊǊǳǇǘŜǳǊ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘ Ŝǘ 

perspicace est un mécréant et que seul est bon et digne de confiance le misérable et le paresseux 

». Cette citation que nous avons traduite en langue française, comporte les ingrédients de la 

ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ŘΩŀŘǾŜǊǎƛǘŞ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞǎ ƭŜǎ ŀƭƎŞǊƛŜƴǎ Ŝǘ ŘŞŎƻǳǾǊŜ ƭŜ ƳŀƭŀƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ 

culture (Freud, 1995). 

Après FreudΣ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ǳƴŜ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǎȅŎƘŀƴŀƭȅǎǘŜΦ tƻǳǊ tŀǊŀǘ όмфууύ ζΧ le 

vécu du sacré semble en rapport avec un ébranlement, une mise en résonance des couches de 

ƭΩƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ Ŝǘ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ǳƴ ΨΩŜƴ ŘŜœŀΩΩ Řǳ ǇǊŞŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ». Fethi Benslama (2002), 

« ǎŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩŞǘŜƴŘǊŜ Ł ƭΩƛǎƭŀƳ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ CǊŜǳŘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ŀǳ ƧƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ 

des institutions religieuses et de traduire leur métaphysique en métapsychologie ». Ce faisant, 

ƭΩŀǳǘŜǳǊ ŘŞǾƻƛƭŜ ƭŜ ŘŞƴƛ ǇŀǊ ƭŜǎ ƛǎƭŀƳƛǎǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄistence de Hagar όƭΩŞǇƻǳǎŜ ŘΩ!ōǊŀƘŀƳύΣ ŘΩEl Feth 

(ouverture de la poitrine du prophète) et des versets sataniques, motif de leur égarement.  

Salim a en effet dénié une vérité historique qui lui a valu une désorganisation 

psychosomatique témoin, selon De Tychey (2004), de la non-résilience. La transmission trans-

générationnelle du traumatisme, critère de non résilience, suivant le même auteur, vivace chez 

Salim mais aussi dans la population qui consulte en Algérie, constitue une adversité qui caractérise 

la population algérienne et met en exergue les liens trans-générationnels.  

Effectivement, les idées religieuses que développe Salim fonctionnent comme une 

ǇǊƻǘƘŝǎŜ ǉǳŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ǊŜƧŜǘǘŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŎƻǊǇǎ ŞǘǊŀƴƎŜǊ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘ ƳƻƳŜƴǘ Řǳ 

traumatisme.  



 

 

Selma, quant à elle, a non seulement nommé un coupable mais a utilisé les dogmes 

religieux en résonance avec son surmoi. Dans « La dynamique du sacré », Parat (1988) reconnait 

« ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎǊƻȅŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎΣ ǎŀƴǎ ƳƻǊŀƭŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ηΦ [Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ 

ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ǉǳƛΣ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴΣ ǎŜƳōƭŜ ǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ƻǴ ƭŀ ŎǳƭǇŀōƛƭƛǘŞ ƭΩŜƳǇƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭŀ 

honte. 

4. Conclusion 

Si Boucebci avait soutenu en 1990 (2007) que le culturel transcende le religieux, cette formulation 

ƭŀǇƛŘŀƛǊŜ ǘŜƴŘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ǎΩƛƴǾŜǊǎŜǊ Ŝƴ !ƭƎŞǊƛŜ Υ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ ǉǳƛ ǘǊŀƴǎŎŜƴŘŜ ƭŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭΦ 

Un religieux, comme nous venons de le voir, coupé de sa dynamique historique, instrumentalisé 

ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƻǳǾƻƛǊǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ ƳǳǎǳƭƳŀƴǎΣ ŀǇǇǳȅŞ ǇŀǊ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ 

semble favoriser une « institution de désilience ». Quelles peuvent être, alors, les conduites à 

tenir pour la créatƛƻƴ ŘΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŀǎǎƛǎǘŞŜΚ όLƻƴŜǎŎǳΣ нлммύΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩ!ƭƎŞǊƛŜΣ 

ƛƭ ǎŜƳōƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƛƻƴ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ǉǳΩŁ 

ƭΩŞŎƻƭŜΦ [ŀ ǎƻŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊŀ à favoriser 

ƭΩŞǇŀƴƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ǉǳƛ ƭŜǎ ƭƛōŝǊŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƭƛŞƴŀǘƛƻƴ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜΣ Ŝƴ 

instaurant une parole authentiquement personnelle. La méthodologie de la relation basée entre 

autres sur la non-directivité, la co-construction du seƴǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘ Ŝƴ 

ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŞǘǊƻƛǘŜ Řǳ ǎǳƧŜǘ ƻǳ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ ǎƻŎƛŀƭ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǎΩƛƳǇƻǎŜΦ 9ƭƭŜ 

ǎŜǊǾƛǊŀ ŘΩŀōƻǊŘ Ł ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ ƭƛōŜǊǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǎŞŜ ŎƻƴǘǊŜ ǘƻǳǘŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀǎǎǳƧŜǘǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ 

subordination de celle-ci, ensuite à mettre en évidence chez le sujet ou le groupe les ressources 

dont ils disposent pour mener à bien un processus de résilience.   
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Résumé 

9ƴ нлмрΣ ǳƴŜ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ł ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ Řǳ vǳŞōŜŎ Ł wƛƳƻǳǎƪƛ ό¦v!wύ ŀ 

ŦƻǳǊƴƛ ǳƴ ŎŀŘǊŜ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜƳƛǎŜ ŘŜ 

la pédagogie interculturelle. Conçue pour répondre aux besoins des étudiants internationaux, 

ŎŜǘǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛŀƭ Ŝǘ ŘŜǎ ƘƛǎǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ǾƛŜ 

Řŀƴǎ ǳƴ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ł ƭΩŀƭǘŞǊƛǘŞ Ŝǘ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŎǊŞŀtrice. Au plan cognitif, la conscientisation à 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ƻƴǘ ǎŜǊǾƛ ŘŜ ŦƻƴŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

la résilience culturelle des apprenants et de leur capacité subséquente à initier des échanges 

interculturels appropriés. 

Mots-clés : Interculturalité, accompagnement psychosocial, pédagogie, résilience 

 

Culture resilience, psychosocial support and intercultural training 

at the University of Quebec in Rimouski 

Abstract 

In 2015-2015, an intercultural training initiative at the University of Quebec in Rimouski (UQAR) 

provided a favorable framework for studying the development of cultural resilience through 

intercultural education. Designed to meet the needs of international students, this initiative 

demonstrates the potential of psychosocial support and life stories in learning about otherness 

and creative action. Cognitively, awareness of cultural analysis and skills development has been 

used as a basis for increasing the cultural resilience of learners and their subsequent ability to 

initiate appropriate intercultural exchanges. 

Keywords: Interculturality, psychosocial support, education, resilience
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1. Problématique 

[Ŝǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǎǳǎŎƛǘŜƴǘ ŘΩŜƳōƭŞŜ ŘŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ 

connexes reliées au langage, à la communication et au sens. La communication interculturelle 

regorge littéralement de ces problématiques en raison des différences langagières et culturelles 

impliquées, créant ainsi un défi épistémologique redoutable : trouver les mots pour parler de 

culture. Peirce, philosophe et sémioticien américain, qualifie ce phénomène de « sémiosis 

illimitée » (Nöth, мффрύΦ 5ƛǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƳƻǘǎΣ ƻƴ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻǘǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

ŘŜ ƭŀ ǎŞƳƛƻǎƛǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜƴǎΣ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ 

approches interprétatives développées par la recherche qualitative pour composer avec les 

phénomènes de culture, dont la problématique de la résilience culturelle (Denzin & Lincoln, 2005). 

Il existe cependant peu de « résultats de recherche concernant les facteurs culturels favorisant la 

résilience » (Ionescu, Rutembesa & Boucon, 2010). 

À ce sujet, Abdallah-Preteceille (2006) souligne le potentiel interdisciplinaire de la 

pédagogie interculturelle comme démarche pour traduire des savoirs académiques en action 

sociale ainsi que pour la résolution subséquente de problématiques culturelles. Cette quête de 

« littératie culturelle » recoupe les préoccupations pédagogiques de Freire en matière de littératie 

ǎŎƻƭŀƛǊŜΦ {Ŝƭƻƴ ŎŜǎ ŀǳǘŜǳǊǎΣ ƭŀ ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƴŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ǉŀǎ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜǎ ƳƻǘǎΣ Ƴŀƛǎ 

ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŎǊŞŀǘǊƛŎŜ όDŀŘƻǘǘƛΣ мффпύΦ 9ƴ ǊŜƴŦƻǊœŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŀƴǘ Ł ζ lire » son 

ƳƛƭƛŜǳ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛƻƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ Ł ȅ ŘŞŎŜƭŜǊ ǳƴ ǎŜƴǎΣ ƭΩŀŎǘŜ ƳşƳŜ ŘŜ ƭŀ 

ǎŞƳƛƻǎƛǎ ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Řǳ ǎǳƧŜǘ Ŝǘ ǎǘƛƳǳƭŜ ǎŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀƎƛǊ ǎǳǊ ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

Ce cadre sémiotique et pédagogique a récemment servi à conceptualiser un cours 

ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎǘƛƴŞ ŀǳȄ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ Řǳ vǳŞōŜŎ Ł wƛƳƻǳǎƪƛ 

(UQAR). Malgré leur potentiel indéniable, plusieurs de ces étudiants se trouvaient en situation 

ŘΩŞŎƘŜŎΦ [ŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ Şǘŀƛǘ ǘŜƭƭŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŀƛǘ ƳşƳŜ Ł ƭΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ŝǘ Ł ŘŜǎ 

comportements autodestructeurs. Ce phénomène récurrent portait un nom : « le mur ». À 

chaque trimestre universitaire, vers la mi-session, un nombre alarmant de ces étudiants se 

heurtaient contre « le mur ». 

9ƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмрΣ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜƳƛǎŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎƻŎƛŀƭΣ 

deux professeurs2 et deux assistants3 ƻƴǘ ǊŜœǳ ƭŜ ƳŀƴŘŀǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ Ŝǘ ŘΩŀƴƛƳŜǊ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ 

formation intercultuǊŜƭƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴ ŀǇǇǳƛ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭ Ł ŎŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΣ ŘΩŜƴǊƛŎƘƛǊ ƭŜǳǊǎ 

compétences interculturelles et de favoriser leur réussite académique. Ce défi a aussi permis à 

ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛal et de 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘƛǎǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ǾƛŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŞŘŀƎƻƎƛŜ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜ ƭŀ 

responsabilité des systèmes culturels institutionnels dans la prise en charge des processus de 

résilience. Le premier semestre représentait aussi une formation de formateurs pour les deux 

                                                           
2 Jeanne-aŀǊƛŜ wǳƎƛǊŀ ό¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ Řǳ vǳŞōŜŎ Ł wƛƳƻǳǎƪƛύ Ŝǘ wƻƎŜǊ tŀǊŜƴǘ ό¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ƭōŜǊǘŀύ. 
3 Clency Rennie et Loïc Popote-Louisor (Université du Québec à Rimouski).  



 

 

ŀǎǎƛǎǘŀƴǘǎ ǉǳƛΣ ŀǳ ǎŜƳŜǎǘǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘΣ ŘŜǾŀƛŜƴǘ ŀǎǎǳƳŜǊ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΦ /ƘŀǉǳŜ ǎŜǎǎƛƻƴ ŎƻƳǇǘŀƛǘ 

ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩ¦v!wΦ  

La réflexion suivante fera état de lΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ 

semestres. Le premier volet présentera un survol des fondements théoriques de la formation 

interculturelle, de sa progression pédagogique et des apprentissages visés. Une analyse réflexive 

relèvera lŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ŀǇǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦŀŎƛƭƛǘŀǘŜǳǊǎ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ǉǳΩƛƭǎ 

adaptaient la formation interculturelle à la spécificité des pratiques courantes dans les 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ Ŝƴ ǇǎȅŎƘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ¦v!wΦ 9ƴ Ǝǳise de 

ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƧǳȄǘŀǇƻǎŜǊŀ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘǎ ŘŜ ŎŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŀǳȄ ŦƻƴŘŜƳŜƴǘǎ 

théoriques retenus. 

2. Éléments théoriques : un modèle systémique et communicatif de la culture 

Durant le dernier quart du vingtième siècle, Geertz (1973) initiŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ 

« sémiotique ». À la même époque, Lotman et ses collègues slaves (Ivanov, Ouspenski, Piatigorski 

& Toporov, 1974) posent les thèses initiales de la sémiotique culturelle. Dans cette même veine, 

les axiomes de la communicatƛƻƴ ŞƭŀōƻǊŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ tŀƭƻ !ƭǘƻ ό²ŀǘȊƭŀǿƛŎƪΣ .ŜŀǾƛƴ ϧ WŀŎƪǎƻƴΣ 

мфтнύ ƛƴǘŝƎǊŜƴǘ Ł ŎŜ ŎƘŀƳǇ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŞǘŀŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛǾŜǎΦ 5Ŝǎ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎ ŜƳōƻƛǘŜƴǘ ƭŜ ǇŀǎΣ Řƻƴǘ Iŀƭƭ όмфупύ Ŝƴ 

anthropologie, Schein (1985) en psychologie sociale, Feldman, Csikszentmihalyi & Gardner (1994) 

en psychologie cognitive. 5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛŜƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎƻŎƛƻƭƻƎǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊŀƭƛǘŞ ό.ŜǊǘŀǳȄΣ мффтύ 

entreprennent des recherches systématiques sur les cultures orales et les récits de vie. Au-delà 

ŘŜǎ ŘƛǎŎƻǳǊǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Şǘŀōƭƛǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊƎŜƴŎŜ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜ Ŝǘ ŦƻǳǊƴƛǘ ƭŜǎ Ƨŀƭƻƴǎ ŘΩǳƴ ŎŀŘǊŜ 

conceptuel pour répondre au bŜǎƻƛƴ ŞƳŜǊƎŜŀƴǘ ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΦ {ŀƴǎ 

ŦƻƴŘŜƳŜƴǘǎ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜǎ ƻǇŞǊŀǘƻƛǊŜǎΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎǳōǎŞǉǳŜƴǘŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜ 

ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǎΩŀǾŝǊŜǊŀƛŜƴǘ ŎƻƴǎŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ŀǊōƛǘǊŀƛǊŜǎ όBhawuk, 1998). 

Des recherches antérieures sur les nombreuses convergences interdisciplinaires autour des 

modèles systémiques et communicatifs de la culture avaient déjà permis de retenir une trentaine 

ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜŎǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴication 

ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ όtŀǊŜƴǘΣ нллфύΦ /Ŝǎ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ǇƻǊǘŀƛŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ 

métacommunication et la confirmation identitaire, sur les niveaux culturels (normes, valeurs et 

ŎǊƻȅŀƴŎŜǎύΣ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΣ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞcits de vie et sur les modalités du 

savoir-être et du savoir-ŦŀƛǊŜ ƛƴƘŞǊŜƴǘǎ Ł ƭΩŞŎƘŀƴƎŜΦ [Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜ ƻƴǘ 

été regroupés autour de quatre axes thématiques, donnant lieu à une structure en quatre 

modules. La progression pédagogique ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƳƛǎŜ ŘΩŀōƻǊŘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ƛŘŜƴǘƛǘŀƛǊŜ 

Ŝǘ ŜƴǎǳƛǘŜΣ ǇŀǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΣ ŎƘŜƳƛƴŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ŦƛƴŀƭƛǘŞ 

ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŎǊŞŀǘǊƛŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜΦ 

  



 

 

Tableau 1. Les quatre modules de la formation interculturelle 

Module 1 : Reconnaître les différences culturelles 

Module 2 : Comprendre le système culturel 

Module 3 : Bâtir des réseaux de communication interculturelle 

Module 4 : Innovation et échanges interculturels 

2.1 Les modes ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ : une approche intégrée et multidimensionnelle 

Les orientations pédagogiques retenues proviennent surtout des inventaires réalisés par 

Milhouse (1996) et Bennett (1986). Leurs analyses des principaux modèles de pédagogies 

interculturelles eƴ !ƳŞǊƛǉǳŜ Řǳ bƻǊŘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜƴǘ ŘŜǳȄ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘǎΦ 5ΩŀōƻǊŘΣ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ 

de la formation à la spécificité du contexte organisationnel environnant représente, selon ces 

auteurs, ƭŀ ŎŀǳǎŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŞǇƭƻȅŞŜΦ Lƭs constatent que les 

apprentissages culturels ne se limitent pas à des acquisitions exclusivement théoriques ou 

ŜȄǇŞǊƛŜƴǘƛŜƭƭŜǎΦ [ΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǎŜ ǾŜǳǘ ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƭ όƳŞǘŀŎƻƎƴƛǘƛŦΣ ŎƻƎƴƛǘƛŦΣ ŜȄǇŞǊƛŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ 

ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘŀƭύ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŀƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇpe une conscientisation grandissante de la 

culture comme phénomène objectif et comme réalité subjective. Leurs études recommandent 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŀƴǘ ŦŀŎŜ Ł ǎƻƴ 

apprentissage.  

Tableau 2 : Modèles émergeants de formation interculturelle 

Savoir culturel 

Général (conscience culturelle) 

Spécifique (conscience de soi) 

 

Savoir-faire et savoir-être culturels 

Métacognitif 

Cognitif 

Expérientiel 

Comportemental 

Démarche de formation 

Académique/expérientielle 

 

5ŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 

Herméneutique 

/ŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ 

3. Analyse réflexive : les pratiques pédagogiques 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ƳƻŘǳƭŜǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ƻƴǘ ǊŞǇƻƴŘǳ ŀǳȄ ŀǘǘŜƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜΦ [Ŝǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ 

effectuées par les apprenants démontraient une compétence nouvelle à articuler la spécificité de 

leurs réalités culturelles. Leur capacité grandissante à envisager des innovations futures signalait 



 

 

une résilience culturelle porteuse de changement, en lien avec le devenir évolutif des milieux 

ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΦ 5Ŝǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ǘŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ƧŜǳȄ ŘŜ ǊƾƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

présentations audiovisuelles, ont suscité un engagement et une motivation envers la démarche 

de formation proposée. Cependant, à mesure que le semestre avançait, les absences se sont 

multipliées. Les étudiants ont commencé à prendre du retard dans les travaux. Les troisième et 

quatrième modules leur semblaient moins significatifs. Vraisemblablement, le groupe se heurtait 

« au mur ».  

[ΩŞǉǳƛǇŜ ŀ ŀŎŎŜƴǘǳŞ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŎƻǳǊǎΦ CŀǳǘŜ 

de solutions faciles ou « magiques », il fallait assurer une présence et une écoute. La nécessité de 

ŎŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

fƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƳŜǎǘǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘΣ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜǎ ƧƻǳǊƴŀǳȄ ŘΩŀǳǘƻŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ŝǘ 

ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎΦ LƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ƧƻǳǊƴŀǳȄ ŘΩŀǳǘƻŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŀƛŜƴǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛǾƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭΩŀǇǇǊŜƴŀƴǘ ŀǎǎƻŎƛŀƛǘ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǘhéoriques à ses expériences de 

ǾƛŜΦ [ŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŎŜ ŦƻǊƳŀǘ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ 

ƭΩŀǇǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǘŜǊǊŜŀǳ ŜȄǇŞǊƛŜƴǘƛŜƭ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ Ǉƭǳǎ ŎƛōƭŞŜ Ŝǘ 

contextualisée est devenue emblématique de la refonte pédagogique entamée.  

En janvier 2016, les assistants de recherche sont devenus chargés de cours, encadrés par 

ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ ǉǳƛ ǎǳƛǾŀƛŜƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǇƛƭƻǘŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇǘŜǎ ǊŜƴŘǳǎ ƘŜōŘƻƳŀŘŀƛǊŜǎΦ 

Dès la fin janvier, ces comptes rendus lŀƛǎǎŀƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜǾƻƛǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜǊŎƭŜ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜ ƎǳƛŘŞ 

comme stratégie pédagogique prioritaire. Le contenu et la progression pédagogique se trouvaient 

abordés de manière intuitive et contextualisée, en rapport avec ce que les apprenants vivaient 

dans le moment présent. Progressivement, cet ancrage dans le présent a débouché sur une 

ŎƻƴǎŎƛŜƴǘƛǎŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜǎ ǇŀǎǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ 

des participants. La « littératie culturelle » envisagée se définissait en rapport à deux objectifs : 

pouvoir présenter sa culture de façon à la faire vivre aux autres et, réciproquement, développer 

ǎŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ǾŞŎǳ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΦ 

tŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Řans le fonctionnement 

ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩ¦v!w ŀ ǎǳǎŎƛǘŞ ƭŀ ƳƛǎŜ ǎǳǊ ǇƛŜŘ ŘŜ ŎƻƳƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀǇǇǳƛ Ǉƭǳǎ 

appropriés. Les étudiants ont ainsi réalisé que leurs prises de parole dans le cours, en plus de 

ǊŞǾŞƭŜǊ ƭΩŜƴǘǊŀƛŘŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜΣ avaient généré une réaction institutionnelle 

ƛƳƳŞŘƛŀǘŜΣ Ŝƴ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ƭŜǳǊǎ ōŜǎƻƛƴǎΦ [Ŝǎ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ 

suscitées à la suite de la formation interculturelle ont aussi renforcé cette perception. Une 

meilleure compréhension critique de leur parcours culturel et des liens de causalité sous-jacents 

Ł ŎŜ ǾŞŎǳ ǊŜƳǇƭŀœŀƛŜƴǘ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘǎ ŘΩƛƳǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ŦŀǘŀƭƛǎƳŜΦ 9ƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ 

culturelle revitalisée, les étudiants se sont montrés plus motivés à assumer la responsabilité des 

changements désirés dans leur communauté. À travers cette interaction avec les milieux 

ƛƳǇƭƛǉǳŞǎΣ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ Ŧŀƛǎŀƛǘ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜ ǉǳŜ CǊŜƛǊŜ ŀ ƴƻƳƳŞ ζ la démocratisation 

fondamentale » (Gadotti, 1994). Les systèmes socioculturels de ƭΩ¦v!w Ł wƛƳƻǳǎƪƛΣ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜΣ 



 

 

ŎŜǳȄ ŘŜ ƭŜǳǊ Ǉŀȅǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řƻƴǘ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜΣ ŞǘŀƛŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ǇŜǊœǳǎ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ 

statiques et immuables, mais plutôt intrinsèquement liés à leur devenir systémique. 

À la fin février, le phénomène du « mur » a de nouveau fait surface. Des étudiants ont 

échoué leurs examens. Certaines situations personnelles se sont aggravées, souvent pour des 

raisons financières. Dans les semaines subséquentes, le sentiment de dépassement constaté par 

ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŞǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ǎΩŜǎǘ ŜƳǇƛǊŞΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ 

ǎΩŜƴŦƻƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŎƻƴƴǳ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ƘƻǊǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ [Ŝ Ƴŀƭ 

du pays se faisait sentir, ce que les formateurs ont décrit comme « ƭŜ ǇƻƛŘǎ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ ». Le non-

Řƛǘ ǊŜƭƛŞ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊΣ ŘΩƻǇǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ Ǉƻǎǘ-colonialisme semblait omniprésent 

Řŀƴǎ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ ŘŜǎ ŀǇǇǊŜƴŀƴǘǎΦ  

aŀƭƎǊŞ ŎŜǘ Şǘŀǘ ŘŜ ŎǊƛǎŜΣ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ƻƴǘ ǎǳ ǇŜǊŎŜǾƻƛǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 

culturelle leur permettaient maintenant de mieux résister aux pressions ressenties. Grâce à 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ƛƭǎ ǇƻǳǾŀƛŜƴǘ ǇǊŜƴŘǊŜ Řǳ ǊŜŎǳƭΣ ƛƭǎ ŀǇǇǊŜƴŀƛŜƴǘ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǊŞŦƭŜȄŜǎ ǇƻǳǊ 

mieux réagir aux situations qui les confrontaient. Ils apprenaient à dépister les personnes 

ressources pouǊ ƭŜǎ ƎǳƛŘŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ƭŀōȅǊƛƴǘƘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŀƭƛǘŞΦ Lƭǎ ŘŜǾŜƴŀƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŀǇǘŜǎ Ł 

frapper aux bonnes portes, à poser les bonnes questions. Puis vers la mi-mars, ces manifestations 

ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŀŎŎǊǳŜ ǎŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƻƭƛŘŞŜǎ Ŝƴ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ : plus les apprenants 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŀƛŜƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŀŘŞǉǳŀǘ Ł ƎŞǊŜǊ ƭŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎΣ Ǉƭǳǎ ƭŜǳǊ ǊŞŎŜǇǘƛǾƛǘŞ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

interculturelle augmentait. Cette équation cependant reposait aussi sur la disposition des chargés 

de cours à se montrer ouverts au rythme de fonctionnement des apprenants. 

/ƻǊǊŞƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘΣ ŎŜǎ ŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ǎŜƴǘŀƛŜƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŀƛǘ ŀǳ Ǉƭŀƴ 

ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴƴŜƭΣ ǎǳǊǘƻǳǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ŘŜǎ 

ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΦ 9ƴ ŀǾǊƛƭΣ ƭΩŀǳǘƻ-évaluation des étudiants a fait état de la valeur accrue pour eux du 

ƧƻǳǊƴŀƭ ŘΩŀǳǘƻŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ [ΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ƭŜǳǊ ǇǊƻŎǳǊŀƛǘ ƭŜǳǊ Şǘŀƛǘ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ 

créatrice subséquente. En salle de classe, une nouvelle ouverture interculturelle se faisait 

remarquer. Les étudiants exprimaient le désir de sortir de leur groupe culturel et de partir à la 

ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǉǳŞōŞŎƻƛǎŜΦ !ǳ ŘŜǊƴƛŜǊ ŎƻǳǊǎΣ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜ ǉǳŞōŞŎƻƛǎŜ 

a suscité un véritable moment de dialogue interculturel et une clôture évocatrice des objectifs de 

conscientisation fixés au point de départ : 

« Nous avons vu à ce moment-ƭŁ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǎƛƭŜƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŞŎƻǳǘŜ 

Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƛƻƴǎ ŜƴŎƻǊŜ ƧŀƳŀƛǎ ǾǳŜΦ bƻǳǎ ǎƻǊǘƻƴǎ ŘŜ ƭŁ 

extrêmement satisfaits, dans la mŜǎǳǊŜ ƻǴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻƴǘ ǎǳ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ 

ŘΩŜǳȄ-ƳşƳŜǎΣ Ŝƴ ǎŜ ǊŀŎƻƴǘŀƴǘ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩŜƴ ǎŜ ƧǳǎǘƛŦƛŀƴǘΦ !ǳǎǎƛ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ 

pensons avoir réussi à créer les conditions qui ont permis une rencontre des 

cultures à la fois respectueuse et très honnête entre le groupe et notre 

invitée! » (Rennie & Popote-Louisor, extrait de compte rendu, 8 avril 2016) 

  



 

 

4. Discussion 

/Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳŞǘŀƭŀƴƎŀƎŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ Ŝǘ 

standardisé ne confère pas, en soi, les compétences requises pour développer une 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴce 

culturelle. Une littératie culturelle authentique émerge lorsque le sujet trouve ses propres mots 

ǇƻǳǊ ǎŜ ŘƛǊŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎŜ ǉǳŜ ǎƻƴ ƛƴǘŜǊƭƻŎǳǘŜǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜ Ŝǘ ŦŀǎǎŜ ŘŜ ƳşƳŜΦ [ŀ 

prise de parole ressortie de cette rencontre se trouve ainsi profondément contextualisée, unique 

au moment présent et aux sujets impliqués. Dans le contexte du cours qui tirait à sa fin, ce 

ƳƻƳŜƴǘ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞ ǎΩŜǎǘ ƳŀƴƛŦŜǎǘŞ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ǎǇƻƴǘŀƴŞƳŜƴǘ ŀǳ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ǉǳŀǘǊŜ Ƴƻƛǎ ŘŜ 

ŎŜǊŎƭŜǎ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜΦ [ΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ pratique devait beaucoup à la complicité du contexte 

ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜΣ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ Ŝǘ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴƴŜƭ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ǊŞǾŞƭŞ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ǎǳǎŎƛǘŜǊ ƭŀ ŎƻƴƎǊǳŜƴŎŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜΦ [ŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ 

psychosocial et des histoires de vie a ainsi contribué de manière significative à la mise en place 

ŘΩǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ Ŝƴ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘΦ  

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ¦v!w ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀǇǇǳƛ ŀǳȄ 

ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŀ ŀǳǎǎƛ ŎƻƴŦƛǊƳŞ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΦ /ŜǘǘŜ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǘǊƻǳǾŞŜ ŀƳǇƭƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǾŀǊƛŞǘŞ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎΦ [ΩŀǇǇŜƭ Ł ŘŜǎ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎƛŜǊǎΣ Ł ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀǳŘƛƻvisuelles, aux 

ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ŝǘ Ł ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƛŘŜƴǘƛǘŀƛǊŜ όŎƻƳƳŜ ƭŜ ǊƛǘǳŜƭ 

Řǳ ƪŀǎŁƭŁύ ŀ ǇǊƻƭƻƴƎŞ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƭ ǾŜǊǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŞƭŀǊƎƛŜΦ  

[ΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŎƻƎƴƛǘƛŦ Ŝǘ ƳŞǘŀŎƻƎƴƛǘƛŦ ŀ ǇǊƛǎ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ Ǉƭŀce dans la deuxième version du 

cours. Par contre, les chargés de cours avaient déjà intégré ce contenu théorique au semestre 

ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΦ Lƭǎ ƻƴǘ Ǉǳ ǎΩȅ ǊŞŦŞǊŜǊ ǇƻǳǊ ŀƴƛƳŜǊ ǳƴ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŀȄŞ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴǎ 

expérientielles. Les concepts théoriques leur ont servi de carte routière pour aider les étudiants à 

naviguer à travers la complexité des interactions culturelles au quotidien et à cheminer vers la 

ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ŀƴǘƛŎƛǇŞǎΦ /ŜǘǘŜ ƘǳƳŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜ est 

allée de pair avec le processus de démocratisation fondamentale indissociable à un modèle 

ǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ Ł ǎŀ Ǿƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΦ 9ƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ǉǳŜ 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƭŜǳǊ ǎŜǊǾŀƛǘ ŘŜ ǇǊŞƭǳŘŜ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ƛƴƴƻǾŀǘǊƛŎŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ Şvoluer leur contexte de vie, les 

ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǾŜƴŀƛŜƴǘ ŘΩŀǊǘƛŎǳƭŜǊΣ ǇŜǳǘ-être à leur insu, la dynamique fondamentale inhérente à 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜǎ ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

formation. 
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Abstract 

In analyzing the resilience-building projects implemented in Israeli schools in the wake of the 

Israeli-Palestinian conflict, I extract the psychological and cultural prototype of the resilient 

student. I illustrate that therapeutic practices shape an individual who knows how to channel 

anger and exchange instinctive reactions into reactions based on rational judgment, physical self-

soothing and a search for meaning. I argue that the "non-violent ethic" promoted by therapeutic 

practice is based on Western cultural ideals of normative behavior, rather than on perceptions of 

moral responsibility nourished in the particular political context. Nevertheless, one can question 

the influence of professional interventions on shaping students' social beliefs. 

Keywords: Resilient subject, emotions and culture, professional narratives 

Construire la résilience en tant que pratique culturelle et morale: 

prototype culturel d'un sujet résilient et l'éthique de la non-

violence 

Résumé 

9ƴ ŀƴŀƭȅǎŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ƛǎǊŀŞƭƛŜƴƴŜǎ 

à la suite du conflit israélo-palestinien, j'extrais le prototype psychologique et culturel de l'élève 

résilient. J'illustre que les pratiques thérapeutiques façonnent un individu qui sait canaliser la 

colère et échanger des réactions instinctives en réactions basées sur un jugement rationnel, un 

auto-ŀǇŀƛǎŜƳŜƴǘ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ǎŜƴǎΦ WŜ ǎƻǳǘƛŜƴǎ ǉǳŜ ζ ƭΩŞǘƘƛǉǳŜ non-violente » 

promue par la pratique thérapeutique est basée sur les idéaux culturels occidentaux du 

comportement normatif, plutôt que sur les perceptions de la responsabilité morale nourrie dans 

un contexte politique particulier. Néanmoins, on peut s'interroger sur l'influence des 

interventions professionnelles sur la formation des convictions sociales des étudiants. 

Mots-clés : Sujet résilient, émotions et culture, récits professionnels  
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1. Resilient subject and culture: theoretical background 

¢ƘŜ ǘŜǊƳ άǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜέ Ƙŀǎ ŜƴǘŜǊŜŘ daily cultural discourse, both popular and professional. The past 

decade has witnessed an explosion of academic and policy interest in the concept. The school has 

emerged as a popular venue for building resilience through professional mental health practices. 

This paper analyses manuals of resilience building projects that were designed and implemented 

by leading mental health centers in Israeli schools in order to prepare students to cope with the 

consequences of the Israeli-Palestinian conflict during the El-Aqsa Intifada (2000-2004)4. My aim 

is to elicit a prototype of the typical resilient subject. Perceiving this prototype as part of the local 

epistemic culture, I attempt to uncover the epistemological and moral assumptions of Israeli 

ǇǊŀŎǘƛǘƛƻƴŜǊǎΣ ŀƴŘ ǎƘŜŘ ŀ ƭƛƎƘǘ ƻƴ ǘƘŜ ǊƻƭŜ ƻŦ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭ ǇǊŀŎǘƛŎŜ ƛƴ ǎƘŀǇƛƴƎ LǎǊŀŜƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ 

perspectives on the national conflict.  

While the concept of resilience has attracted a great deal of academic interest, there has 

been far less attention paid to the particular traits of the resilient subject. According to Aranda, 

Zeeman and Scholes (2012), resilience research rarely explicitly explores the conceptualization of 

the subject upon which it is based. The authors reexamine two established narratives of resilience 

- "found" and  "made" - and propose a third vision of resilience, one that is "unfinished". This 

narrative privileges a reflective self, whose subjectivity is constantly negotiated. Analyzing 

practices of educating resilient students in Israel, I wish to fill a gap in the previous research, which 

has largely neglected the resilient subject. Moreover, I adopt an "unfinished" narrative of the 

resilience that views the resilient subject as "constantly in the process of becoming or remaking" 

(Aranda et al., 2012:8). Thus I focus on the particular features of the resilient subject as they are 

articulated and performed through professional programs of building resilience.  

The notion of the resilient subject as performed through professional practices brings us to 

the Lŀƴ IŀŎƪƛƴƎΩǎ όмффрύ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ƻŦ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜǎ ƛƴ ǇǎȅŎƘƛŀǘǊȅ.  άtǊƻǘƻǘȅǇŜǎέΣ ǿǊƛǘŜǎ IŀŎƪƛƴƎ 

όмффрύΣ άǿƘŜǘƘŜǊ ŦƻǊ ōƛǊŘǎ ƻǊ ŦƻǊ ƳŜƴǘŀƭ ŘƛǎƻǊŘŜǊǎΣ ŀǊŜ ƴƻǘ ƳŜǊŜ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘǎ ǘƻ ŘŜŦƛƴƛǘƛƻƴǎΦ ¢ƘŜȅ 

are essential to comprehension (Hacking, 1995) ...What people understand by a word [the name 

of a diagnosis] is not a definitionΣ ōǳǘ ŀ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜέΦ {ƛƳƛƭŀǊƭȅ ǘƻ ǘƘŜ ǇǎȅŎƘƛŀǘǊƛŎ ŎŀǎŜōƻƻƪǎΣ ǘƘŜ 

manuals of resilience building programs, which include exercises, guidelines and explanatory 

handouts, might give us an indication as to the prototype of the resilient person. Fleshing out 

                                                           
41 L ǳǎŜ ŀǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ǘƘŜ ŦƻƭƭƻǿƛƴƎ ǘŜȄǘǎΥ ¢ƘŜ Ƴŀƴǳŀƭǎ ƻŦ ǘƘŜ LǎǊŀŜƭƛ /ŜƴǘŜǊ ŦƻǊ tǎȅŎƘƻǘǊŀǳƳŀΩǎ ǇǊƻƎǊŀƳΥ 
ά5ŜǾŜƭƻǇƛƴƎ  wŜǎƛƭƛŜƴŎŜ ŦƻǊ ¢ŜŀŎƘŜǊǎ ŀƴŘ {ǘǳŘŜƴǘǎέ ǿƘƛŎƘ ƛƴŎƭǳŘŜǎ ǘƘŜ DǳƛŘŜ for the Facilitator (Baum and 

YŜǊŜƳΣ нллсύΤ ǘƘŜ b!¢![ όLǎǊŀŜƭ ¢ǊŀǳƳŀ /ŜƴǘŜǊ ŦƻǊ ±ƛŎǘƛƳǎ ƻŦ ¢ŜǊǊƻǊ ŀƴŘ ²ŀǊύ ǇǊƻƎǊŀƳΥ ά[ƛǾƛƴƎ ƛƴ ǘƘŜ 

{ƘŀŘƻǿ ƻŦ ¢ŜǊǊƻǊΥ 5ŜǾŜƭƻǇƛƴƎ tŜǊǎƻƴŀƭ wŜǎƛƭƛŜƴŎŜέ ό.ŜǊƎŜǊΣ {ŀƴŘŀǊƻǾΣ IƻǊƻǾƛǘȊΣ DŜƭŜǊǘ ϧ {ƘŀƴŘƻǊ Σ нллоύΦ 

¢ƘŜ ǇǊƻƎǊŀƳ άWƻǳǊƴŜȅ to Resilience: Dealing with Ongoing Stressful Situations. A Guidance Group for 

!ŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎέ όtŀǘ-Horenchik, Kaplansky, Berger & Baum, 2004). -  a product of joint effort of the Israeli 

/ŜƴǘŜǊ ŦƻǊ ¢ǊŜŀǘƳŜƴǘ ƻŦ tǎȅŎƘƻǘǊŀǳƳŀΣ b!¢![ ŀƴŘ άaŀǎƘŀōƛƳέ /ŜƴǘŜǊΦ 

 



 

 

skeletal definitions of resilience, they reveal which particular features of the resilient subject are 

articulated in actual practice.  

2. Resilience in Practice: Shaping emotional, cognitive and physical self 

 Emotional work appears to be the cornerstone of the resilience-building projects implemented 

in Israeli schools following the El-Aqsa Intifada. About one third of the meetings run by the 

discussed projects dealt with emotions. Such privileging of emotional work was based on the 

practitioners' assumption ǘƘŀǘ άǘƘŜ ŀōƛƭƛǘȅ ǘƻ ŜȄǇǊŜǎǎ ŜƳƻǘƛƻƴǎ ǘŜǎǘƛŦƛŜǎ ǘƻ ǎǳŎŎŜǎǎŦǳƭ ŎƻǇƛƴƎέ 

(Berger at al., 2003). The professional interventions socialize their participants to express their 

ŜƳƻǘƛƻƴǎΣ ƴƻǊƳŀƭƛȊŜ ǘƘŜƳΣ ŀƴŘ ŜƴǊƛŎƘ ǘƘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎΩ ŜƳƻǘƛƻƴŀƭ ǾƻŎŀōǳƭŀǊȅΦ 9Ƴƻǘƛƻƴǎ are seen 

as an object of knowledge: the participants learn to identify, name and distinguish between them 

as indicators of their internality.  

The heavy emphasis laid   on articulation of emotions indicates that emotions are 

considered to be determinants of cognition and behavior. The introduction to one of the exercises 

ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŜǎ ǘƘƛǎ ƛŘŜŀΥ άLƴ ǘƻŘŀȅΩǎ ŜȄŜǊŎƛǎŜ ǿŜ ǎƘŀƭƭ ƭŜŀǊƴ Ƙƻǿ ŎŜǊǘŀƛƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇŀŎǘ ƻƴ ǿƘŀǘ ǿŜ 

ŦŜŜƭ ŀƴŘ ǘƘƛƴƪΣ ŀƴŘ Ƙƻǿ ŜƳƻǘƛƻƴǎ ŀƴŘ ǘƘƻǳƎƘǘǎ ƛƳǇŀŎǘ ƻƴ Ƙƻǿ ǿŜ ŀŎǘέ ό.ŀǳƳ ŀƴŘ YŜǊŜƳΣ нлл6). 

tŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ǿŜǊŜ ŀǎƪŜŘ ǘƻ Ŧƛƭƭ ƛƴ ǘƘŜ ōƭŀƴƪǎ ƛƴ ǘƘŜ ŦƻƭƭƻǿƛƴƎ ǎŜƴǘŜƴŎŜΥ ά²ƘŜƴ L ŦŜŜƭ ΧΦ L ǘƘƛƴƪ Χ 

ŀƴŘ ǿƘŀǘ L Řƻ ƛǎ ΧέΦ ! Ŏŀǳǎŀƭ ŎƘŀƛƴ ŦǊƻƳ ŜƳƻǘƛƻƴǎ ǘƻ ŎƻƎƴƛǘƛƻƴ ǘƻ ōŜƘŀǾƛƻǊ ƛǎ ǘƘǳǎ ŜǎǘŀōƭƛǎƘŜŘ ōȅ 

the text. 

The prominence given to emotions in the analyzed programs can be usefully understood in 

ǘŜǊƳǎ ƻŦ CǳǊŜŘƛΩǎ ƴƻǘƛƻƴ ƻŦ άŜƳƻǘƛƻƴŀƭ ŘŜǘŜǊƳƛƴƛǎƳέ όCǳǊŜŘƛΣ нллпύΦ 9Ƴƻǘƛƻƴŀƭ ŘŜǘŜǊƳƛƴƛǎƳ 

posits a causal relationship between emotions and individual and collective behavior, or between 

άŜƳƻǘƛƻƴŀƭ ŘȅǎŦǳƴŎǘƛƻƴǎ ŀƴŘ ǎƻŎƛŀƭ ōǊŜŀƪŘƻǿƴέ όCǳǊŜŘƛ нллпύΦ Lƴ ǘƘƛǎ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘƛǾŜ ŦǊŀƳŜǿƻǊƪΣ ǘƘŜ 

proper processing and management of emotions is pivotal. Yet, as therapeutic culture favors the 

proper processing of certain emotions over others.  

The emotions selected to serve as the objects of proper processing within the describe 

programs were fear and anger, with fear taking center stage.  

άLǘ ƛǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ƴƻǘ ǘƻ Ƴƛǎǎ ǘƘŜ ŦŜŀǊέΣ Ŏŀǳǘƛƻƴǎ ƻƴŜ ƻŦ ǘƘŜ Ƴŀƴǳŀƭǎ ό.ŀǳƳ ŀƴŘ YŜǊŜƳΣ нллсύΦ 

CŜŀǊ ƛǎ ǇǊŜǎŜƴǘŜŘ ŀǎ άǘƘŜ Ƴƻǎǘ ŦǊƛƎƘǘŜƴƛƴƎ ŜƳƻǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜƳ ŀƭƭέΣ ǿƘƛŎƘ ǇŜƻǇƭŜ ϦŀǾƻƛŘ ƎƻƛƴƎ ƴŜŀǊϦ 

ό.ŀǳƳ ŀƴŘ YŜǊŜƳΣ нллсύΦ Lǘ ƛǎ ŀƭǎƻ ǇƻǊǘǊŀȅŜŘ ŀǎ ŀƴ ŜƳƻǘƛƻƴ ǘƘŀǘ άŎƻƳŜǎ ǿƛǘƘ ŀ ƘŜŀǾȅ ǇǊƛŎŜέ όƛōƛŘύΦ 

However, the professional interventions normalize fear, encourage its expression, and make it an 

object of studyΦ ! ŎŀǎŜ ƛƴ Ǉƻƛƴǘ ƛǎ ǘƘŜ ƳŜǎǎŀƎŜ ǎŜƴǘ ōȅ ǘƘŜ Ƴŀƴǳŀƭ ά5ŜǾŜƭƻǇƛƴƎ wŜǎƛƭƛŜƴŎŜ ŦƻǊ ǘƘŜ 

¢ŜŀŎƘŜǊ ŀƴŘ {ǘǳŘŜƴǘέΥ άLǘ ƛǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǘƻ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ǘƘŜ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ƻŦ ŦŜŀǊ ƛƴ ƻǊŘŜǊ ǘƻ ƭŜŀǊƴ ǘƻ 

ƛŘŜƴǘƛŦȅ ƛǘǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŀƴŘ ǘƻ ŎƘƻƻǎŜ Ƙƻǿ ōŜǎǘ ǘƻ ŎƻǇŜ ǿƛǘƘ ƛǘέ ό.ŀǳƳ ŀƴŘ YŜǊŜƳΣ 2006). 

Lǘ ǿƻǳƭŘ ǎŜŜƳΣ ǘƘƻǳƎƘΣ ǘƘŀǘ ǘƘŜ ǘǊŜŀǘƳŜƴǘ ƻŦ ŦŜŀǊ ƛǎ ǎƻƳŜǿƘŀǘ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘ ŦǊƻƳ ǘƘŜ άǊŜƎǳƭŀǊέ 

processing of emotions. Moreover, special efforts must be made to encounter or acknowledge 

ŦŜŀǊΦ hƴŜ ƛǎ ƳŜŀƴǘ ǘƻ ōŜŎƻƳŜ ŦŀƳƛƭƛŀǊ ǿƛǘƘ ƻƴŜΩǎ ŦŜŀǊ ŦǊƻƳ ǾŜǊȅ Ŏƭose up. Participants are urged 



 

 

ǘƻ άōŜŦǊƛŜƴŘ ǘƘŜƛǊ ŦŜŀǊέΣ άǘƻ ǎŎǳƭǇǘ ƛǘέΣ άǘƻ ǘƻǳŎƘ ƛǘέΣ ŀƴŘ άǘƻ ƭƛƴƎŜǊ ǿƛǘƘ ƛǘέ ό.ŀǳƳ ŀƴŘ YŜǊŜƳΣ 

2006). 

Anger management, for its part, takes a rather different tack in the analyzed interventions. 

It is assumed that expressions of unprocessed anger can cause emotional and physical distress 

ŀƴŘ ǇǊƻƳǇǘ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛǾŜ ōŜƘŀǾƛƻǊΦ !ǎ ǎǳŎƘΣ ƛƴǎǘŜŀŘ ƻŦ άƛƴǘƛƳŀǘŜƭȅ ŎƻƴƴŜŎǘƛƴƎέ ǿƛǘƘ ŀƴƎŜǊΣ ƛǘǎ 

proper management entails gaining control over it and channeling it in a non-violent direction : In 

order to positively channel anger a solution must be found for it that does not involve violence, 

ōǳǘ ǘƘŀǘ ŀƭǎƻ ŘƻŜǎ ƴƻǘ ƛƴǾƻƭǾŜ ǊŜǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀƴŘ ŘŜƴƛŀƭέ ό.ŜǊƎŜǊ et al., 2003). 

If we examine the emotional work presented in the resilience - building projects as a 

ŎǳƭǘǳǊŀƭ ǎŎŜƴŀǊƛƻΣ ǿŜ ƳƛƎƘǘ ǎŀȅ ǘƘŀǘ ŀƴƎŜǊ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƛǎ ōŀǎŜŘ ƻƴ ǘƘŜ ǊŀǘƛƻƴŀƭŜ ƻŦ άŜƳƻǘƛƻƴŀƭ 

ŘŜǘŜǊƳƛƴƛǎƳέΣ ǿƘƛŎƘ ƭƛƴƪǎ ǘƘŜ ǇǊƻǇŜǊ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻŦ ŜƳƻǘƛƻƴǎ ǿƛǘƘ ǘƘŜ ǇǊŜǾŜƴǘƛƻƴ ƻŦ ǎƻŎƛŀƭƭȅ 

harmful behaviors.  We can also suggest that connecting intimately with fear while restraining 

anger attest the multivalent status of emotions in western therapeutic culture. Catherine Lutz 

(1988) has indeed proposed that in the West, emotional expressiveness is simultaneously an 

indicator of the sensitive subject - that is, the emotionally involved subject - and the non-rational 

subject. Thus there is an expectation that the self will be given to spontaneous expression, 

ŀƭƻƴƎǎƛŘŜ ǘƘŜ ŜȄǇŜŎǘŀǘƛƻƴ ǘƘŀǘ ǎƻŎƛŀƭƭȅ άƘŀǊƳŦǳƭέ ǇŀǊǘǎ ƻŦ ǘƘŜ ǎŜƭŦ ǿƛƭƭ ōŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭŜŘ ό[ǳǘȊΣ мфу8). 

9Ƴƻǘƛƻƴǎ ŀǊŜ ǘȅǇƛŎŀƭƭȅ ŎƻƴǎƛŘŜǊŜŘ ƛƴǎǘƛƴŎǘƛǾŜ ŀƴŘ άǇǊŜ-ŎǳƭǘǳǊŀƭέ ƳŀǘŜǊƛŀƭΣ ǿƘƛƭŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛƴƎ ŀƴŘ 

ǊŜǎǘǊŀƛƴƛƴƎ ǘƘŜƳ ŀǊŜ ǎŜŜƴ ŀǎ άǊŀǘƛƻƴŀƭέ ŀƴŘ άŎǳƭǘǳǊŜŘέ ό[ǳǘȊΣ мфууύΦ 

I will now explore how the distinction between the instinctive, "pre-cultural" parts of the 

self, on the one hand, and the "rational", controlled parts of the self, on the other, is portrayed in 

the bodywork and cognitive work promoted and articulated in the analyzed programs.   

The analyzed programs actively encourage the development of hope and positive meaning 

Υ ΨΩ¢ƘŜǎŜ ǘƻǇƛŎǎ ώƳŜŀƴƛƴƎ ŀƴŘ ƘƻǇŜϐ ŀǊŜ ǾŜǊȅ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘǎ ƻŦ ǘƘŜ ŘŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ ƻŦ 

ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜΣ ōǳǘ ŀǊŜ ƻŦǘŜƴ  άǎƪƛǇǇŜŘέ ōŜŎŀǳǎŜ ǘƘŜȅ ǎŜŜƳ ǘƻƻ άƘŀǊŘέ - written in one of the 

ǇǊƻƎǊŀƳǎΩΩ ό.ŀǳƳ ŀƴŘ YŜǊŜƳΣ нллсΥнуύΦ 

In order to understand what kind of subject is shaped by the interventions that cultivate 

positive meaning and hope, we shall turn to the work of Daniel Bar-Tal (Bar-Tal, 2001), where 

hope is juxtaposed to fear. According to the author, fear is conveyed unconsciously, recalls horrific 

memories of the past, and is based on an automatically activated physiological infrastructure. As 

against this, hope is connected to a conscious creative activity, lacking a physiological basis, and 

is based on a positive image of the present. We might say, then, that the development of hope 

and positive meaning nurture the foundations of the rational self. It shapes the subject, who relies 

on his intellectual capacities and is able to both produce a consciously optimistic view of the future 

and to work to achieve such vision. 

In addition to cultivation of emotional and rational parts of resilient subject, the analyzed 

programs articulate the bodily self. In fact, bodywork there is perhaps even privileged over 



 

 

emotional work. Of four "elements building resilience" enumerated in the manual "Development 

of Resilience for the Student and Teacher" (Baum and Kerem, 2006), the "mind-body connection" 

ranks first place. Moreover, bodywork is not limited to the meetings specially dedicated to it, but 

occurs in "each meeting, through the study and practice of various techniques of relaxation" 

(Baum and Kerem, 2006). 

The articulation of bodywork is based on specific perceptions of physical reactions to 

stressful events. The physical reactions are presented in the analyzed manuals as instinctive, 

autonomic and primitive responses that determines mental activity. Thus the appearance of 

cognitive problems is described as a direct result of ϦΧǇŀǊŀƭȅǎƛǎ ƻŦ ŀŘǾŀƴŎŜŘ ƳŜƴǘŀƭ ŦǳƴŎǘƛƻƴǎ ŀƴŘ 

the directing of most resources to autonomous survival functions" (Pat-Horenchik et al., 2004, p. 

17). 

While considering initial status of physical reactions in relation to other reactions, we shall 

adopt the term "bodily determinism", as analogous to that of "emotional determinism". Within 

the frame of bodily determinism, the relaxation exercises promoted by resilience-building 

projects aim to overcome the subjugating of the "developed parts of the brain to the earlier brain 

systems" (Pat-Horenchik et al., 2004, p. 17). In other words, like the above-described emotional 

ǿƻǊƪΣ ōƻŘȅǿƻǊƪ ŜƴŀōƭŜǎ ǘƘŜ ƳƻǊŜ άŘŜǾŜƭƻǇŜŘέ ŜƭŜƳŜƴǘǎ ǘƻ ǊŜƎǳƭŀǘŜ ŀƴŘ ŎƻƴǘǊƻƭ ǘƘŜ ŀǳǘƻƴƻƳƻǳǎ 

and instinctual reactions. 

In sum, an aggregate image of a resilient subject is depicted in the analyzed programs. This 

subject is able to identify and connect to his emotions while channeling those that might lead to 

socially undesirable behavior, controls his instinctive and autonomous bodily reactions, develops 

an optimistic outlook and grants positive significance to events. The orientation to channel anger, 

the conversion of instinctive emotional and bodily reactions to dangerous situations to more 

regulated and rational one, and the search for meaning - all these signal that a main feature of 

the prototype of the resilient student is an avoidance of the drive towards violent behavior.  

3. Situating resilient subject: the cultural origins of the non-violent ethics and the effects 

of professional interventions on social beliefs 

Inspired by the work of Judith Butler (2004), which tackles "non violent ethics", we can suggest 

that this model of moral behavior, in the sense of abstaining from the urge to commit a violent 

act, is not the product of processes of moral judgment, but the outcome of professional 

intervention. Based on anthropological assumption that "one becomes a moral person not by 

choosing between, reasoning over, or following rules or norms, but instead by training oneself in 

a set of certain practices (Widlok in Zigon, 2009), we can assume that the emotional, physical and 

cognitive work offered by resilience programs is in a sense the set of practices that shape the 

moral person. This work is based on the western cultural ideal of the normative personality, rather 

than on a particular concept of moral responsibility. According to Gains this cultural ideal 

embodies a distinction between affect and cognition while the status of emotions (affect) is 

inferior to the status of cognition when it comes to determining normal and pathological limits 



 

 

(Gains, 1992). Lutz (1988) draws attention to a further distinction embodied in the western model 

of personality - between what is attributed to nature, on the one hand, and to culture, on the 

other. In this model conscious cognitive processes are considered to be culture-related while 

emotions are viewed as a natural, raw material with which culture works (Lutz, 1988). Integrating 

DŀƛƴǎΩ ǘƘŜƻǊƛȊŀǘƛƻƴǎ ƻƴ ŜƳƻǘƛƻƴ ŀƴŘ ŎƻƎƴƛǘƛƻƴ ǿƛǘƘ [ǳǘȊΩǎ ǘƘŜƻǊƛȊŀǘƛƻƴǎ ƻƴ ƴŀǘǳǊŜ ŀƴŘ ŎǳƭǘǳǊŜΣ ǿŜ 

might say that the emotional work that aims to channŜƭ ǎƻŎƛŀƭƭȅ άƘŀǊƳŦǳƭέ ǊŜǎǇƻƴǎŜǎ ŘŜǊƛǾŜǎ ŦǊƻƳ 

ŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ƻŦ ŜƳƻǘƛƻƴǎ ŀǎ ǇǊƛƳƛǘƛǾŜΣ άǇǊŜ-ŎǳƭǘǳǊŀƭέ ŀƴŘ άǇǊŜ-ǎƻŎƛŀƭέ ŜƭŜƳŜƴǘǎΦ [ƛƪŜ ŜƳƻǘƛƻƴǎΣ 

physical reactions to stressful and traumatic situations are presented as instinctive and primary 

materials, with tƘŜ Ǝƻŀƭ ƻŦ ōƻŘȅǿƻǊƪ ǘƻ ŎƻƴǘǊƻƭ ǎǳŎƘ άǇǊŜ-ŎǳƭǘǳǊŀƭέ ǇƘȅǎƛŎŀƭ ǊŜǎǇƻƴǎŜǎΦ ¢ƘŜ 

development of the rational foundations of the resilient subject by fostering hope and positive 

meaning reflects, as well, a preference for conscious creative activity that lack a physiological basis 

over uncontrollable physiological responses. 

Lǘ ǿƻǳƭŘ ǎŜŜƳ ǘƘŀǘ ǘƘŜ άƴƻƴ-ǾƛƻƭŜƴǘ ŜǘƘƛŎǎέ ό.ǳǘƭŜǊΣ нллпύ ǇǊƻƳƻǘŜŘ ōȅ ǘƘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ 

is further rooted in western cultural ideals of normative behavior rather than on the perceptions 

of moral responsibility nurtured in the particular political context of the conflict. Accordingly, 

ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ǎǳŎƘ ŀǎ ά²Ƙƻ ƛǎ ǊŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ ŦƻǊ ǘƘƛǎ ǎǳŦŦŜǊƛƴƎΚέΣ ŀǊŜ ƛǊǊŜƭŜǾŀƴǘ ǘƻ ǘƘŜ ǇǊƻŎŜǎǎ ƻŦ 

ŘŜǾŜƭƻǇƛƴƎ LǎǊŀŜƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ƳŜƴǘŀƭ ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜΦ !ǎ ƴƻǘŜŘ ƛƴ ά!ōƻǳǘ CŜŜƭƛƴƎǎέΣ ŀ ǇŜǊƛƻŘƛŎŀƭ ǇǳōƭƛǎƘŜŘ 

ōȅ LǎǊŀŜƭƛ b!¢![Σ ά¢ƘŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴ ƛǎ ƳŀŘŜ ǳǇ ƻŦ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭǎ ŀƴŘ ǾƻƭǳƴǘŜŜǊǎΣ ŀƴŘ ƛǎ ŜƴǘƛǊŜƭȅ 

dedicated to listening and extending a helping hand. We strive to treat the consequences of great 

anger and not to judge its oriƎƛƴǎέ όaŜƭǘȊŜǊΣ нллоύΦ  

Although practitioners de-contextualize their professional interventions, we can question 

the influence of these interventions on shaping students' "social beliefs" regarding the Israeli-

Palestinian conflict.   

First, according to political psychologist Bar-Tal (Bar-Tal, 1996) the orientation to connect 

with the fear, may preserve the perception of the Israeli-Palestinian conflict as one which is not 

able to be rationally controlled, is based on memories of the past, and leads, at least potentially, 

to political violence. 

Second, the formation of the resilient student as able to control his impulsive reactions, 

ŀƴŘ ƳŀƪŜ ǳǎŜ ƻŦ ŎƻƎƴƛǘƛǾŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƛƻƴǎ ŦƻǊƳǎ ƻǳǊ ƛŘŜŀ ƻŦ ŀ ϦǿŜέ ǿƘƻ ŀōƛŘŜ ōȅ ǳƴƛǾŜǊǎŀƭ ƳƻǊŀƭ 

norms"(Bar-Tal, 1996). A further feature of the resilient subject is that he is able to ascribe positive 

meaning to his circumstances generates what Bar-Tal (1996) calls "faith in the righteousness of 

the goals of the suffering society". (Bar-Tal, 1996). 

Finally, the optimistic orientaǘƛƻƴ ǘƻǿŀǊŘ ǘƘŜ ŦǳǘǳǊŜ ǎƘŀǇŜǎ ǘƘŜ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ άǿŜϦ ŀǎ 

ǘƘƻǎŜ ǿƘƻ άƭƻǾŜ ŀƴŘ ŀǎǎƻŎƛŀǘŜ ǿƛǘƘ ǇŜŀŎŜ ŀƴŘ ŎƻƴǎƛŘŜǊ ǇŜŀŎŜ ǘƻ ōŜ ǘƘŜ ŘŜǎƛǊŜŘ ǎƻŎƛŜǘŀƭ ƻǳǘŎƻƳŜέ 

(Bar-¢ŀƭΣ мффсύΦ ²ƘƛƭŜ άǇŜŀŎŜϦ ƛǎ ǘǊŜŀǘŜŘ ŀǎ ŀ ǳǘƻǇƛŀƴΣ ǾŀƎǳŜ ŀƴŘ ƎŜƴŜǊŀƭ ƻōƧŜŎǘΣ ŀǎ ŀ ǿƛǎƘ ƻǊ ŀ 

dream in the described texsts, the orientation toward peace also, "reinforces a positive self-

ƛƳŀƎŜϦ ƻŦ ǘƘŜ άǿŜέ ό.ŀǊ-Tal, 1996). 



 

 

These beliefs are included among the social beliefs about the conflict which probably serve 

as psychological conditions necessary to cope with the uncontrollable conflict . At the same time, 

and this is the crucial point, such beliefs may propagate an "ethos of continued conflict" (Bar-Tal, 

1996). 
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Abstract  

The Wagnild and Young Resilience Scale (1993) and the Risk Factor Scale (Jourdan-Ionescu et al., 

2010) were administered to four groups of university students from France and three African 

countries (Algeria, Togo and Rwanda). Algerian students, who have the highest risk factor score, 

live in a country that has gone through ten years of terrorism and where GDP per capita is 

relatively low, obtain the highest average score on the Resilience Scale. On the other hand, the 

lowest resilience mean score is found among French students, who have a low average risk factors 

score, who live in a country with a high GDP per capita, where the population benefits from an 

important social protection and where there have been no collective traumatic events. 

Keywords: Resilience, risk factors, socio-political context, university students, Resilience scale 

 

Résumé 

[ΩÉchelle de résilience ŘŜ ²ŀƎƴƛƭŘ Ŝǘ ¸ƻǳƴƎ όмффоύ Ŝǘ ƭΩÉchelle de facteurs de risque (Jourdan-

Ionescu et alΦΣ нлмлύ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŞŜǎ Ł ǉǳŀǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀƛǊŜǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜ 

et de trois pays africains (Algérie, Togo et Rwanda). Les étudiants algériens ς qui ont le plus haut 

score de facteurs de risque, qui vivent dans un pays qui a traversé dix ans de terrorisme et où le 

PIB par habitant est relativement bas ς ƻōǘƛŜƴƴŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ǎŎƻǊŜ ƳƻȅŜƴ Ł ƭΩ;ŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 

ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜ ǎŎƻǊŜ ƳƻȅŜƴ ƭŜ Ǉƭǳǎ ōŀǎ ŘŜ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ Ŝǎǘ ǊŜǘǊƻǳǾŞ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ 

français, qui ont un score de facteurs de risque bas, qui vivent dans un pays où le PIB par habitant 

Ŝǎǘ ŞƭŜǾŞΣ ƻǴ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŦƛƭŜǘ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƻǴ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ 

ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǘǊŀǳƳŀǘƛǉǳŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎΦ  

Mots-clés : Résilience, facteurs de risque, contexte sociopolitique, étudiants universitaires, 

Échelle de résilience 

 

  



 

 

1. Introduction 

Researchers and practitioners working in the fields of clinical psychology, psychopathology and 

psychiatry took in the last decades a great interest in resilience and one major consequence was 

the development of many assessment tools. First, this raised the question of the psychometric 

qualities of these instruments. Windle, Bennett & Noyes (2011) reviewed nineteen resilience 

measures and concluded that there are important differences between these tools.  After an 

analysis of six instruments (Ahern, Kiehl, Sole & Byers, 2006), Wagnild and Young Resilience Scale 

was determined to be the best instrument to study resilience due to psychometric properties of 

the instrument and applications in a variety of age groups, including adolescence.  

The use of these instruments ς primarily designed in the United States for the resilience 

assessment ς in different countries and cultures was the started point of some research aimed at 

checking whether the initial factor structure and psychometric qualities were maintained in these 

new contexts. For example, the Connor-Davidson Scale has been tested in China, (Yu & Zhang, 

2007), Iran (Khoshouei, 2009) or South Africa (Jorgensen & Seedat, 2008). On the other hand, we 

can observe that studies focused on comparing levels of resilience in different countries and 

cultures are very rare. For example, Alessandri and Vecchione (2011) compared the results 

obtained in three industrialized countries (Italy, Spain and the United States) at a brief self-report 

scale (the ER89) that allows for the measurement of ego-resiliency by subjective self-ratings. 

Given the lack of comparative research on resilience levels in several countries, the present 

paper goals are: 

- To assess levels of resilience of participants from three African countries (Algeria, 

Rwanda, Togo) and from an European industrialized country (France); 

- To check systematically the level of risk factors the participants were exposed to; 

- To examine the potential influence of risk factors and of the socioeconomic and 

sociopolitical contexts on levels of resilience highlighted in the four countries where we 

conducted this research. 

2. Sample 

In each country, recruitment criteria were: (a) being student in the second or third year of 

university programs in psychology (P) or management-administration (M-A) and (b) being 18 to 

30 years old. As a research conducted several years ago (Ionescu & Jourdan-Ionescu, 1989) 

highlighted the importance of the program the students attended, we decided to consider this 

variable and have chosen psychology (a program that focuses on helping skills and understanding 

the psychological functioning) and management-administration (programs that focus on 

organizational skills, on performance). Sample characteristics are presented in Table 1. 



 

 

Table 1. Sample characteristics 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        France Togo Algeria Rwanda 

Sample size 370 137 123 154 

Gender 

Male/Female 

 

149/221 

 

75/62 

 

61/62 

 

99/55 

Program 

P/M-A* 

 

237/133 

 

60/77 

 

61/62 

 

71/83 

Age 

Mean (years;month) 

SD 

Range (years;month) 

 

21;55 

1,62 

18;5-29;10 

 

23;4 

1,88 

20;91-

29;16 

 

 

22;28 

1,72 

19;3-29;4 

 

 

24;14 

1,94 

21;1-29;7 

 

*university programs in psychology (P) or management-administration (M-A) 

3. Procedure and instruments 

For all participants we collected demographic information (gender, age, level of education, 

program). Participants completed the 25 items of the Wagnild and Young Resilience Scale 

(Wagnild, 2009) and the Risk Factors Scale (Jourdan-Ionescu, C.  Ionescu, Lauzon, Tourigny, & 

Ionescu-Jourdan (2010).  

The Resilience scale (Wagnild & Young, 1993) is based on the narratives of 24 women whose 

morale and level of social involvement indicated they were well adapted, although they have lived 

major life events. This scale has been used in many researches, has been translated, and adapted 

into at least 36 languages spoken in Africa, Asia, Europe and South America (Wagnild, 2009). To 

these applications may be added the research carried out on a population of Korean origin 

immigrated to the United States (Lee, Brown, Mitchell, & Schiraldi, 2008) and that carried out in 

Ethiopia (Azam, & Shaikh, 2011).  

Each of the 25 items of the Resilience scale is rated on a Likert scale from 1 to 7, the 

maximum total score being 175. Wagnild and Young scale has good psychometric characteristics, 

Cronbach alphas ranging from .84 to .94 (Wagnild, 2009). Factor analysis indicates that the scale 

has two main dimensions: "acceptance of self and life" (8 items) and "personal competence" (17 

items). 



 

 

Risk Factors Scale (Jourdan-Ionescu, Ionescu, Lauzon, Tourigny, & Ionescu-Jourdan, 2010) 

is a 34 items inventory of major adversities encountered in life, such as parental separation, 

illness, bereavement, financial difficulties, etc. 

4. Results 

The data were processed using the statistical analysis software SPSS ς X and the results are 

presented in Table 2. The data included in this table allow the following observations concerning 

the results on the Resilience Scale: 

- The internal consistency of the Wagnild and Young scale, estimated by Cronbach's 

alpha varies from good (France, .85) to relatively good (.70 for Algerian students);  

- The average scores at the Resilience scale range from 136.57 (for the Algerian students 

ƎǊƻǳǇύ ǘƻ мннΦум όŦƻǊ CǊŜƴŎƘ ǎǘǳŘŜƴǘǎύΦ ¢ƻƎƻƭŜǎŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ǎŎƻǊŜǎ όŀǾŜǊŀƎŜ ƻŦ мооΦуоύ 

ŀƴŘ wǿŀƴŘŀƴ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ǎŎƻǊŜǎ όŀǾŜǊŀƎŜ ƻŦ молΦслύ ŀǊŜ ōŜǘween Algerian and French 

ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ǎŎƻǊŜǎΦ !ƭƭ ǘƘŜǎŜ ǎŎƻǊŜǎ ŀǊŜ ǿƛǘƘƛƴ ǘƘŜ ŀǾŜǊŀƎŜ ǊŜǎƛƭƛŜƴŎŜ ǎǇŀƴ όŦǊƻƳ мнм ǘƻ 

145), as defined by Wagnild (2009); 

- With the exception of French male-students who have a significantly higher resilience 

score than French women-students, gender differences for the other three groups are 

not significant; 

- With the exception of Togo, the differences related to the curriculum are significant, 

but no specific pattern can be found. 

  



 

 

Table 2. Scales scores 

 France Togo Algeria Rwanda 

Resilience Scale 

Cronbach 

Mean 

SD 

Range 

T-Tests 

 

.85 

122,81 

16,5 

55-167 

Ὑ>ὖ 

(p=.02) 

M-A > P 

(p=.001) 

 

 

.78 

133,83 

16,18 

96-167 

Ὑ>ὖ (n.s.) 

P> M-A 

(n.s.) 

 

 

.70 

136,57 

14,04 

89-161 

ὖҗὙ (n.s.) 

P> M-A 

(p<.001) 

 

 

.73 

130,60 

15,53 

88-164 

Ὑ=ὖ (n.s.) 

M-A > P 

(p=.08) 

 

Risk Factors Scale 

Cronbach 

Mean 

SD 

Range 

T-Tests 

 

.76 

7,94 

4,37 

0-26 

Ὑ=ὖ (n.s.) 

P > M-A 

(p=.001) 

 

 

.85 

8,4 

5,71 

0-34 

ὖ=Ὑ 

M-A > P 

(n.s.) 

 

.64 

9,85 

3,54 

1-17 

ὖҖὙ (n.s.) 

P > M-A 

(p<.001) 

 

.89 

10,06 

5,78 

0-29 

ὖ=Ὑ (n.s.) 

M-A>P 

(p<.001) 

* P= Psychology, M-A= Management-Administration 

Data collected using the Risk Factor Scale (Table 2) provides the following findings: 

- The internal consistency of the Risk Factors Scale estimated by Cronbach's alpha varies 

from .89 (Rwanda) and .85 (Togo) to .76 (France) and .64 (Algeria); 

- The average scores range from 10.06 (Rwanda) to 9.85 (Algeria), 8.4 (Togo) and 7.94 

(France); 

- Men's scores are very close to, or even equal to those of women; 



 

 

- If in two countries (France and Algeria), average scores are significantly higher among 

psychology students, the opposite trend is seen in Rwanda (significant difference) and 

in Togo (where the difference is not significant). 

A third parameter considered is GDP per capita in US dollars, based on 2015 data. The 

average scores for the Resilience Scale, Risk Factor Scale and GDP/capita are presented in Table 

3. 

Table 3. Resilience and risk scores and GDP/capita 

Country Resilience score GDP/capita 2015 ($ US) Risk score 

France 122,81 36 248,2 7,94 

Togo 133,83 548 8,4 

Algeria 136,57 4 206 9,85 

Rwanda 130,6 697,3 10,06 

From the data included in Table 3, we note that students from France, the group with the 

lowest average risk factors score, from the country with the highest GDP/capita, have the lowest 

resilience score. 

Finally, we investigated whether during the last 25 years (before the period 2012-2014, 

when we collected our data), important events could mark the history of the four countries 

considered. 

Algeria is an independent country since 1962. A series of events produced in 1991-1992 ς 

the entrance of the Islamic Front of Salvation (FIS) in the political field, the army intervention, the 

resignation of President Chadli Bendjedid and the establishment of a High State Committee ς is 

bringing Algeriŀ ƛƴǘƻ ŀ ǿŀǾŜ ƻŦ ǾƛƻƭŜƴŎŜ ƪƴƻǿƴ ŀǎ ǘƘŜ ϦwŜŘ 5ŜŎŀŘŜϦΣ Ϧ5ŜŎŀŘŜ ƻŦ ¢ŜǊǊƻǊƛǎƳϦ ƻǊ ά 

[ŜŀŘ ȅŜŀǊǎέΦ ¢ƘŜ ŎƻƴŦƭƛŎǘΣ ƛƴ мффмΣ ǘƘŀǘ ƻǇǇƻǎŜŘ ǘƘŜ !ƭƎŜǊƛŀƴ ƎƻǾŜǊƴƳŜƴǘ ŀƴŘ ǘƘŜ tŜƻǇƭŜϥǎ 

National Army to various Islamist groups claimed the lives of thousands of people (between 

60,000 and 150,000, according to sources), with thousands of missing persons, a million people 

displaced, tens of thousands of exiles and damages of over twenty billion dollars. This decade is 

characterized as a period of "Islamist terrorism". 

In Togo, an independent country since 1960, on February 5, 2005, Étienne Gnassingbé 

Eyadema, president since 1967, dies. The Togolese army decides to entrust power to Faure 

Gnassingbé, son of the former president. Due to external pressures and that of the Togolese 

opposition, the son of Gnassingbe withdraws but wins the election on 26 April 2005 with over 



 

 

60% of votes. The opposition denounces massive fraud.  In response to these events, violence will 

continue in the streets of Lomé, causing the death of many people and plunging the country into 

a major political crisis. Gnassingbé tries to calm the country by forming a government of national 

unity, with the appointment, on June 9th, 2005, of Edem Kodjo, representative of the moderate 

opposition, as Prime Minister. 

Rwanda, an independent country since 1962, has experienced inter-ethnic tensions over a 

long period. The entourage of President Juvénal Habyarimana and his wife Agathe, who controlled 

the country's army and economy, created the Coalition for the Defense of the Republic (CDR), 

Interahamwe militia and Free Radio-Television of the Mille Collines (RTLM), who will be the main 

instigators of the Tutsis genocide and will call themselves Hutu Power. The trigger of the Tutsi 

genocide is the attack, on the evening of April 6th,  1994, against the airplane in which were 

Rwandan and Burundian Presidents, the Rwandan Chief of Staff and a dozen other personalities. 

During the three months of the Rwandan genocide, more than one million people were killed. 

After a period of modernization and strong economic growth called the "Trente 

Glorieuses", France is undertaking a series of measures that represent a real social evolution: the 

abolition of the death penalty, the legalization of voluntary abortions and marriage of persons of 

same sex. Since its creation in 1945, Social Security is at the heart of French social protection 

system, although the State, local and regional authorities also play an important role. Social 

protection of the unemployed is particularly important, France facing now a chronic 

unemployment. Since 1945, France has been affected by several waves of terrorist attacks, 

particularly by Islamist terrorism since 1995, which led to the creation, the same year, of the 

Vigipirate Plan. France is currently the fifth largest economy in the world.  

5. Conclusions 

Algerian students, who have a medium-high risk factor score, live in a country that has gone 

through ten years of terrorism, where GDP per capita is relatively low, obtain the highest average 

score on the Resilience Scale. 

On the other hand, the lowest average resilience score is found among French students, 

who have a low average risk factors score, who live in a country with a high GDP per capita, where 

the population benefits from an important social protection and where there have been no 

collective traumatic events.
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