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Contrer la violence faite
aux enfants dans Ia famille:
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This article discusses the issue of children that are witnesses and
victims of violence in their family. The different forms of violence that children
are subjected to, as well as the consequences of such violence are defined in
this article. It also deals with the psychological violence too often overshadow-
ed during evaluations. By the acknowledgment of multiple factors coming into
consideration, the ecological model, doubled with the feminist analysis are
viewed as pertinent in the elaboration of a violence program. The fragmenta-
tion of the present interventions and the isolation of children affected by
violence are discussed here, as are some intervention avenues. The article
ends with the description of a group intervention with children.
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Ce texte traite de la violence à I'intérieur de la famille, plus spêcifique-
ment de la victimisation des enfants. La première partie dresse un tableau
théorique de la situation: nous verrons quelle est Ia réalité des enfants
exposês à la violence conjugale et nous soulignerons le risque important
qu'ils soient agressés à leur tour. Nous prêsenterons les consêquences in-
hérentes à un tel vêcu et tenterons de mettre en relief le caractère multi-
factoriel de la violence dans Ia famille. Des interventions sur plusieurs plans
s'avèrent donc indispensables. Elles s'afticuleront à I'intérieur de deux mo-
dèles d'analyse privilégiés à cause des particularités de cette violence.

La violence subie par les enfants constitue un phénomène très ac-
tuel et très préoccupant. Si on observe l'êvolution de la société et la place
plus grande que prennent les enfants aujourd'hui, on peut s'êtonner qu'il
y ait autant de jeunes enfants victimes de violence ou exposês à la vio-
Ience au sein de leur famille. Ce n'est que très récemment, à partir de 1979,
qu'on a reconnu un certain nombre de droits aux enfants et que ces der-
niers ne sont plus considérés comme étant ìa propriétê des parents, de
I'Eglise ou de I'Etat (Ttemblay, I99t). Lenfanr esr devenu sujet de droit,
par l'intermédiaire de la Loi sur Ia protection de Ia jeunesse. C'est ìa nê-
cessitê de protéger les enfants en situation de danger qui a forcé l'élabo-
ration de définitions de la violence faite aux enfants, qui renvoient à des
actions ou à des consêquences qualifiêes de graves. On a mis l'accent sur
les traumatismes physiques ou sur des élêments de négligence grave car
il s'agit des seuls types d'abus pouvant être prouvés hors de tout doute.
Malheureusement, la violence psychologique que subissent nombre d'en-
fants a étê un phênomène négligê. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il
s'agit du rype de violence le plus difficile à déceler et par consêquenr, à
définir. Cette forme de violence semble êgalement avoir été sous-€stimêe
quant à l'ampleur de ses consêquences. Nêanmoins, depuis une dizaine
d'années, on reconnaît enfin que la violence psychologique est au coeur
de toutes les formes d'abus et de négligence et constitue la forme de vio-
lence la plus destructrice.

II existe une dêfinition élargie de la violence psychologique: elle
représente tout ce qui entre en contradiction avec l'accomplissement des
besoins psychologiques de base de l'enfant, tant dans I'environnement
familial qu'au plan de la sociêté: pensons auxguerres, au racisme, etc.
(Garbarino et Vondra, 1987; Gil, 1987; Hart et coll., t98Z)- Cependant,
lorsqu'on rêfère à des interventions psychosociales ou légales, on dis-
tingue et circonscrit habituellement deux types diffêrents de violence psy-
chologique qui couvrent l'éventail possible de ses manifestations: ìa
violence psychologique directe qui rêfère à du rejet ou à de ìa cruauté
mentale et la violence psychologique indirecte qui renvoie à un mode
de parentage inadéquat et limité. L enfant est utilisé et manipulé, ou en-
core exposê à un climat empreint de tensions et de conflits graves. Son
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dêveloppement psychologique est mis en péril même s'il ne participe pas
ou n'est pas impliqué directement dans les situations conflictuelles.
C'est le cas des enfants têmoins de violence conjugale. Le fait d'être tê-
moin de violence peut être considêré comme êtant une forme de victi-
misation grave pour les enfants.

Les enfants exposés à Ia violence conjugale

Les statistiques Ies plus rêcentes font êtat du fait que 25 % de l'ensemble
des Canadiennes ont déjà subi de la violence conjugale (Statistique Canada,
1993). Les actes de violence reìevês étaient suffisamment graves pour être
considérés comme une infraction en vertu du Code criminel. De nombreu-
ses études démontrent que les enfants sont très souvent têmoins des scè-
nes de violence. Dans ce sondage de Statistique Canada, on relève le fait
que dans au moins 4Oo/o des cas, les enfants étaient présents durant
l'agression du père envers la mère.

D'autres études affirment que les enfants sont prêsents dans 70
à 80% des cas (Sinclair, 1985;Kérouac et coll., 1986; Leighton, 1989
dans Àllen, 199J,). Ces enfants peuvent connaître des expériences va-
riêes:

. ils peuvent être soumis aux consêquences de la violence sans
avoir vu ni entendu les menaces ou les agressions. Ils en pren-
nent conscience en voyant les blessures ou l'êtat de panique ou
de peur chez leur mère;

. ils peuvent entendre les scènes de violence à partir de leur cham-
bre à coucher ou d'une autre pièce de la maison. Beaucoup de
parents vont présumer alors que les enfants n'ont pas eu connais-
sance de ce qui se passait, ce qui n'est pas le cas la majeure par-
tie du temps (Macleod, 1987;Jaffe et coll., tggt);

. ils peuvent également voir directement I'agression, étant même
forcés parfois par l'agresseur d'assister à la scène (Jaffe et coll.,
r99).);

. les enfants exposés à la violence conjugale sont définis comme
êtant des enfants témoins, de façon rêpêtêe, d'abus graves phy-
siques ou êmotifs dirigês vers la mère par son ou ses conjoints
Oaffe et coll., 1991). Ils vivent dans un climat d'intimidation et
de terreur, compte tenu de I'imprêvisibilité des crises. Il sem-
ble qu'aucune situation ne soit plus traumatisante pour un en-
fant, que le fait de voir des manifestations de violence physique
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entre ses parents (Jaffe et coll., t 985). Le traumatisme serait encore
plus grand lorsque l'acte est intentionnel et que I'agresseur est une
figure paternelle (Silvern et Kaersvang,IgSg). Les enfants sont par-
fois blessés pendant l'épisode violent. Il s'agit souvent des enfants
en bas âge, qui sont physiquement près de leur mère (Àllen, IggD.

Lq double victimiso.tion Les recherches permettent de croire qu'une
forme de violence peut impliquer la prêsence d'autres formes de violence.
Il semble que les enfants issus de familles où règne la violence conjugale
sont victimes d'abus sexuel et physique dans une proportion de 30olo à
40%o (Straus et coll,, 1980; Straus,lgTB dans Bowker et coll., 1988; Moore
et Pepler 1989 dans Moore et coll., I99O).ll arrive également que les
femmes violentées agressent physiquement leurs enfants (Larouche, 1987;
Macleod, 1987;Bowker et coll., 1988 dans Jaffe et coll., l99l). plus la
violence qu'elles subissent est extrême, plus les chances qu'elles agres-
sent leurs enfants s'accroissent (Straus, 1983 dans Dubé et Provost, Iggl).
II semble cependant que lorsque Ia violence conjugaìe cesse, la violence
maternelle diminue (Walker, 1984 dans Larouche, IggT).

Les enfants têmoins et les enfants victimes de violence partagent
un vécu commun. Ces enfants, coniraissant pour ìa plupart des trauma-
ti , peuvent être blessés et peuvent présenter des pro-
b et de comportement, voire des problèmes
p . Ceux qui subissent ces deux formes de violence
présentent les conséquences les plus négatives à long terme (Moore et coll.,
1990; Aìlen,199l). Selon Straus et ses collègues (1980), la violence esr
d'autant plus dramatique pour les enfants qu'ils I'expêrimentent dans leur
propre foye¡ de la part de ceux qui prêtendent avoir de I'amour et de l'af-
fection pour eux.

Les consëquences chez ces enfants Dans les situarions de violence
conjugale, même si l'enfant n'est pas agressé physiquement, il est exposê
somme toute au même milieu émotionnel que l'enfant battu (Westra et
Martin, l98l). Les consêquences qu'on relève chez ces enfants sont les
suivantes:

Les consêquences psychologiques Les enfants s'attribuent souvent la
responsabilité de la violence qui êclate entre les parents. Ils se blâment
eux-mêmes. Ceci s'explique par le fait que les êlêments dêclencheurs du
conflit sont souvent liés à des questions qui concernent l'êducation ou le
comportement de l'enfant (Larouche, 7987;Iaffe et coll., lggl).Ils ont sou-
vent reçu des messages négatifs de la part de leur famille. Comme ils
connaissent souvent une situation d'isolement social, ils ne sont pas en
mesure de recevoir des messages diffêrents qui pourraient les valoriser; l'es-
time de soi est atteinte. Ils vont souvent chercher à cacher leur situation
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familiale et peuvent développer une phobie scolaire (Sinclair, 1985;
Larouche, 1987;Moore et coll., 1990). Ils ne sont pas en mesure de pré-
venir la violence; mais comme ils s'en culpabilisent, ils se perçoivent comme
incompétents.

Ils inhibent également I'expression de leurs besoins afin de ne
pas contrarier I'agresseur (\Mestra et Martin, 1981). Ils craignent pour
la sêcurité de leur mère mais aussi pour ìeur propre sécurité. Ils sont à
l'affût de la moindre tension susceptible de dégênêrer en violence
(Larouche, 1987).ll peut y avoir rupture du développement normal car
ils reçoivent souvent bien peu de stimulation dans Ieur développement,
l'ênergie êtant canalisée pour survivre dans ce climat de stress (Westra
et Martin, 1981).

Il y a risque de renversement de rôle: I'enfant se sent responsa-
ble de consoler ou de prendre soin du ou de ses parents. Dans ce contexte,
il est difficile de développer un sentiment de confiance envers l'adulte. On
observe des réactions de dêtresse chez les enfants d'âge prêscolaire témoins
de violence conjugale. Ils somatisent et rêgressent. Il y a, d'une part, une
relation étroite entre le niveau d'anxiété de l'enfant et celui que présente
la mère (Moore et coll., I99O) et, d'autre part, les très jeunes enfants sont
moins outillés pour faire face à de telles situations que les enfants plus
âgés qui ont accès à d'autres milieux de vie pour saisir la complexité des
situations.

Les problèmes psychologiques graves seraient présents chez 760/o

de ces enfants comparativement à 2o/o dans la population gênérale du
même âge au Quêbec (Chénard et coll., I99O). Ces problèmes se retrou-
vent majoritairement chez les enfants dont la mère vit avec un conjoint.
Les symptômes émotionnels peuvent apparaître n'importe quand et par-
fois fort longtemps après ì'événement traumatisant (Dubé et St-Jules,
1987).

Les consêquences comportementales Les enfants tentent parfois de
soulager les tensions face à la détresse qu'amène la violence conjugale.
Leurs stratégies sont multiples et s'expriment souvent par des tentati-
ves pour s'interposer entre les parents ou encore pour dissuader l'agres-
seur. Ceci exige une dêpense immense d'ênergie. Ils peuvent adopter
des comportements qualifiés de <provocateurs)) afin de dêtourner l'at-
tention des parents et faire cesser Ia crise. Toutefois, de tels comporte-
ments risquent de se retourner éventuellement contre eux (Jaffe et coll.,
199r).

La colère devient associêe à la violence pour ces enfants. Ils peu-
vent devenir anxieux face à leur <autocontrôle>. Ils ne sont ni rassurés ni
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sécurisês et vont parfois tester les adultes par des comportements nêgatifs.
Ils sont apeurês devant I'imprêvisibilitê des évênements et craignent sou-
vent d'être abandonnés (Macleod, 1987),

Ces enfants peuvent connaître des problèmes d'identification,
n'ayant le goût de reséembler ni à un agresseur, ni à une victime lorsque ce
sont les seuls modèles qui s'offrent à eux (Larouche, 1987;Jaffe et coll., 1991).
Lavariêtê des problèmes d'adaptation s'exprime habituellement de deux fa-
çons principales: par des symptômes intêriorisés (dêpendance, tristesse,
somatisation) davantage présents chez les filles alors que les symptômes
extêriorisés (désobéissance, destructivitê, agression) se manifestent plus
souvent chez les garçons flaffe et coll., 1985; Sincìair, 1985; Kêrouac et coll.,
1986; Larouche, 7987; Chênard et coll., t99O; Iaffe er coll., I99t). Le be-
soin de trouver une signification acceptable à des êvênements si dramati-
ques risque de dêformer la perception des différentes situations sociales pour
ces enfants: Ies filles risquent de dêvelopper un seuil de tolérance élevé en-
vers ìa violence (Sinclair, 1985) et les garçons risquent d'externaliser le
blâme (Jaffe et coll., 199 I ). Les attitudes et les normes sociales face à la vio-
lence et à la dêresponsabilisation de l'homme pour son comportement vio-
lent contribuent à créer un climat propice à une victimisation future chez
les filles. Elles peuvent en venir à adopter la croyance que leur victimisa-
tion est inêvitable et que rien ne pourra l'empêcher, tout comme elles ne
pouvaient prêvenir Ia violence étant enfants (Jaffe et coll., l9BS, l99I).
Qrant aux garçons, ils ont souvent intégrê les messages négatifs sur les fem-
mes et apprennent à faire face à leur anxiétê par l'agression. Le mode de
rêaction des enfants témoins de violence, parfois victimes, devient donc soit
ì'agression soit la passivité. Ils ne connaissent souvent pas d'alternative. Il
semble êgalement que les enfants exposés à une grande fréquence et inten-
sitê de violence présentent une moins bonne performance sur une échelle
de sensibilitê inter?ersonnelle (empathie) que les enfants exposés à une chro-
nicité moins élevée. Chez les enfants plus vieux et les adolescents, il peut
y avoir banalisation ou négation de la violence. On a remarqué que les en-
fants qui font alliance avec le père sont susceptibles de violenter êventuel-
lement leur mère (Straus et coll., 1980). En gênêral, ces comportements
s'accroissent chez les garçons et dêclinent chez les filles (Gelles, 1990). À
mesure que les garçons vieillissent, les actes violents se dêplacent de la mère
vers le père (Àgnew et Huguley, 1989) et peuvent s'êtendre aux relations
avec la petite amie. Tout est en place pour la reproduction du cycle inter-
générationnel de la violence.

Les conséquences physiques Les enfants exposés à Ia violence conju-
gale prêsentent des problèmes de santé importants, liés au contexte gé-
néral de violence (Chénard et coll., I99O). La prévalence chez eux de
problèmes chroniques de santé physique est supêrieure à celle observêe
chez les enfants des mêmes groupes d'âge lors de I'enquête Santé Quêbec



Contrer Iq. vi.olence faite aux enfanß dans Ia famille... 281

de 1987 (Chénard et coll., l99O). Bien sûr, si ces enfants sont également
violentés physiquement, d'autres conséquences peuvent s'ajouter. Il est
difficile de départager les effets respectifs des diffêrentes formes de vio-
ìence que peuvent subir certains enfants. Il semble admis cependant que
ces diverses formes donnent toutes lieu à des problèmes d'adaptation et
de comportement similaires à cause des composantes psychologiques qui
s'y rattachent et parce qu'elles impliquent des bouleversements dans la
vie de l'enfant (Jaffe et coll., 1985 ; Gelles et Conre, t99O). Toutes ces vic-
times risquent de connaître des consêquences communes à long terme
(Finkelho¡ 1983).

Les stresseurs associés On sait que la violence envers les enfants et
envers les femmes se manifeste dans toutes les classes sociales
(Frankel-Howard, 1989; Dubé et Provost, I99t;Jaffe et coll., 1991), mais
on reconnaît que la pauvreté et les mauvaises conditions de vie peuvent
en exacerber les effets. Dans beaucoup de familles, le climat d'instabilité,
les horaires cahotiques, I'absence de support affectif et de sécuritê affec-
tent Ies enfants dans leur quotidien. La victimisation de leur mère peut
occasionner d'autres conséquences pour les enfants: plusieurs femmes
violentées connaissent des états dépressifs (Kérouac et coll., 1986;
Rinfret-Raynor et coll., 1989; Geìles et Conte, 1990) qui se traduisent par
une diminution des interactions avec leurs enfants (Simons et coll., I99O).
Elles distribuent moins de marques d'encouragement et sont moins dis-
ponibles envers eux, étant submergées par leur situation (Pêpin et coll.,
1985). Epuisées et ayant des besoins personnels importants, elles peuvent
utiliser l'abus émotif (MacLeod, 1987).

Par ailleurs, il y a de fréquents dêménagements qui occasionnent
une rupture avec l'environnement habituel des enfants: ils changent
d'école, d'amis et la routine est perturbêe (Dubê et St-Iules, ).987; Iaffe
et coll., ),99\). D'autres bouleversements s'ajoutent parfois: sêparation,
procédures judiciaires, interventions policières qui mènent à une modifi-
cation du niveau de vie et modifient encore plus les repères habituels
(Chênard et coll., 1990; Iaffe et coll., I991).

IJaspect multifactoriel de la violence

On identifie divers facteurs d'ordre individuel et social qui sont vus comme
favorisant ou engendrant la violence à I'intérieur de Ia famille.

Il y a tout d'abord l'idéologie du couple et de Ia famille. Ily a idéa-
lisation de l'harmonie familiale et du romantisme du coupìe. Cette concep-
tion idéalisée masque la réalitê de la violence à l'intêrieur de la famille.
Pourtant, c'est à I'intêrieur de la famille que surgissent toutes les formes
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de violence, y compris lrhomicide (Straus et Gelles, 1990; Hilberman,
1980). La famille, comme structure de base, est très valorisêe dans notre
sociétê. On lui confère alors un aspect privê qui amène une hésitation très
grande de la part des autoritês et de l'entourage lorsqu'il s'agit d'interve-
nir à l'intérieur de celle-ci (Straus et coll., 19sO). Les normes patriarcales
qui stipulent que l'homme doit dominer sont susceptibles de renforcer l'uti-
lisation de la violence. Le plus haut taux de violence apparaît justement
Iorsque le statut socioêconomique des femmes est élevê et que les nor-
mes sociales voulant que I'homme domine dans la famille sont très for-
tes (Yllö et Straus, 1990). S'il y a inégalitê de pouvoir enrre mari et femme
ainsi qu'entre parents et enfants (Bowker et coll., 1988), la non-reconnais-
sance des droits des enfants (Crustin et Matte, l9B7;Hegar, 1989) ainsi
que l'acceptation de la punition physique (Hyman, 1987) sont aussi dê-
terminants. La sociêté fait par ailleurs preuve d'un seuilélevé de tolérance
face à la violence.

Au plan des différentes structures et institutions sociales, on ne
peut que relever beaucoup d'inégalités et ce, tant entre les classes socia-
les, Ies races qu'entre les hommes et les femmes. Le chômage, par exem-
ple, a un impact sur le taux d'implication des pères dans les épisodes d'abus
envers les enfants (Jones, 1990 dans Frankel-Howard, 1989). Lisolement
social est un autre facteur qui prive les individus de ressources appropriêes.
Tous les êléments de stress engendrés par de mauvaises conditions de vie
risquent d'entrer en contradiction avec Ia satisfaction des besoins des en-
fants. Notons cependant que le stress n'entraîne pas nécessairement la
violence, qui semble constituer avant tout un rêflexe social et une façon
apprise de solutionner les problèmes (f ustice et coll., 1985). En effet, cette
façon de solutionner les conflits est vue comme étant lêgitime dans cer-
taines situations (Gelles, 1990): les forces policières, l'armêe, Ies mêdias
et les sports nourrissent la violence à I'intérieur de la société. Il existe éga-
lement une violence spêcifiquement dirigée vers les femmes (Larouche,
1987; MacLeod, 1987; Lacombe, 1990) et les enfanrs (Sinclair, 1985;
Bowker et coll., 1988; Frankel-Howard, l9s9). Les femmes continuent de
cumuler des emplois précaires, moins bien payés et sont encore surres-
ponsabilisêes par rapport aux enfants, à cause de la distribution tradition-
nelle du pouvoir et de la socialisation qui en découle (Straus et coll.,
1980; simons et coll., I99O).

Au plan individuel, Ia socialisation stérêorypée des filles et des gar-
çons contribue à I'acceptation de la solution des conflits par la violence.
Les normes qui exigent que les hommes expriment leur masculinitê en do-
minant à l'intérieur du couple conduisent presqu'inévitablement à l'ex-
pression de ce pouvoir par la violence dans la famille (YIlö et Straus,
l99O).Il y a enseignement, apprentissage de la violence comme manière
de rêgler les conflits (Iaffe et coll., t99t). Le vécu à l'intêrieur de la famille
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d'origine a un impact très grand quant à la reproduction de la violence à
I'intérieur de la famille. Les interactions maladaptées parents-enfants ont
modelé souvent dans l'enfance des caractéristiques individuelles, des êtats
émotifs et des réponses psychologiques d'adaptation (Pépin et coll., 1985).

La multiplicitê de ces facteurs traduit la nécessité d'intervenir sur
plusieurs plans. Le modèle écologique tente d'intêgrer tous les êléments
susceptibles de contribuer à l'explication du phênomène de la violence
dans une perspective systémique. On met en relation la répon3e d'un in-
dividu face à un conflit ou un stress, avec sa propre expêrience comme
enfant, ainsi qu'avec les valeurs et normes sociales qui caractérisent la
sociétê ou l'environnement dans lesquels se retrouvent l'individu, la fa-
mille et la communautê (Belsky, 1980 dans Dubé et Provost, L99I).Iana-
lyse féministe vient compléter cette perspective en insistant sur la dimension
de I'abus de pouvoir, du sexisme et des bênéfices personnels qui décou-
lent de I'utilisation de la violence.

La situqtion o,ctuell€ Ltinrervention auprès des enfants exposês à la
violence présente plusieurs lacunes et problèmes. La dernière dêcennie a
levé le voile sur cette violence privée, notamment grâce à l'analyse fêmi-
niste des abus de pouvoir à I'intêrieur de la famille. IJengagement des
groupes de femmes et des maisons d'hébergement a permis à nombre
d'enfants et de femmes d'être protégés et aidês. Quelques initiatives du
milieu institutionnel ont aussi êmergê (groupes de femmes, d'enfants...).
Nous devons cependant constater le manque de concertation des inter-
ventions et surtout l'absence d'un programme global en matière de vio-
lence intrafamiliale. Des discordes idêologiques teintent souvent les
rapports des intervenantes et intervenants auprès des femmes et des en-
fants et des intervenants auprès des conjoints violents. Les ressources
spêcifiques aux enfants font dramatiquement dêfaut. Lorsque des enfants
exposés à la violence sont dépistês, ils sont gênêralement signalés aux di-
recteurs de la protection de la jeunesser. Les situations sont êvaluées
d'un point de vue restrictif et légaliste. Ce système produit des incohêren-
ces dans le traitement des dossiers; les abus d'ordre psychologique ou les
violences moins visibles sont souvent exclus du processus d'évaluation.
Plusieurs enfants abusés, mais non identifiables au sens de la loi, restent
dans I'oubli. Par ailleurs, les enfants dont la situation nécessite une pro-
tection dans le cadre de la Loí sur Ia protection de Ia jeunesse sont rare-
ment la cible de véritables interventions thêrapeutiques. Les intervenantes
et intervenants auprès de ces enfants peuvent être sensibles à la détresse
de ceux-ci, mais ils et elles sont cependant trop souvent happês par le

I Malgré les réserves apportées ici, nous croyons essentielle I'existence d'une loi de pro-
tection pour les enfants. Ceci constitue une évolution indiscutable de leurs droits. C'est le
cadre actuel d'intervention que nous critiquons.
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système bureaucratique et le cadre judiciaire. Des mesures de protection
(placement, interdit de contact avec Ie parent abusif, contacts supervisês...)
sont parfois mises en place; on investit cependant très peu dans le suivi
psychologique et affectif. Le cadre bureaucratique actuel engloutit une
ênorme somme d'énergie et d'argent au dêtriment de véritables actions pré-
ventives et curatives auprès des enfants.

Les recherches de Ia dernière décennie en matière de violence in-
trafamiliale ont noté des êléments des plus pertinents qui pourraient gui-
der certaines de nos interventions. Plus spêcifiquement, en regard des
enfants exposés à la violence familiale, nous retenons la notion de fac-
teurs protecteurs ou compensatoires pouvant produire un effet inhibiteur
sur certains facteurs de risque. Ceci peut nous éclairer sur la situation d'en-
fants particulièrement résistants, présentant un faible niveau de détresse
psychologique malgré une exposition à une violence familiale parfois
grave. Cette notion mérite certainement un grand intêrêt dans I'élabora-
tion de stratégies prêventives et curatives auprès des enfants affectés par
la violence dans leur milieu familial. Les facteurs protecteurs plus spêci-
fiques à ces enfants se présentent sous trois angles: les attributs propres
à l'enfant, les conditions familiales et la présence d'une personne de sou-
tien hors du système familial. Dans les attributs propres à l'enfant, on note
la capacitê d'adaptation, la débrouillardise, I'estime de soi, l'imagination
et la capacitê de se dissocier de l'image nêgative renvoyêe par le milieu
familial (Zimrin,1986 dans Dubê et St-Jules, 1987). Les conditions fami-
liales offrant à I'enfant une relation chaleureuse avec un parent peuvent
le protéger d'une plus grande détresse. Prendre soin d'un enfant plus
jeune ou d'un animal domestique peut favoriser chez I'enfant affectê le
développement d'un sentiment de compétence pouvant interférer avec
les effets nêgatifs du vêcu de violence (Zimrin,l98ó dans Dubé et St-Jules,
1987). Enfin, une personne hors du système familial pouvant offrir du sou-
tien émotif à I'enfant peut être dêterminante face aux sêquelles de la vio-
lence chez un enfant (Egeland et coll., 1987 dans Lancup, 1992). La
participation à des activités sociales peut aussi offrir des êlêments com-
pensatoires (Garbarino et Garbarino, 1986 dans Lancup, 1992). Ces ex-
pêrimentations offrent à l'enfant des modèles de rêsolution de conflits
non vioìents, basés sur le respect (Belsþ et Pensþ, 1988, Burgess et
Youngblade, 1988 dans Youngblade et Belsþ 1990).

Des pistes d'intervention

I- ampleur de l'exposition des enfants à la violence dans la famille nêces-
site l'élaboration d'un vêritable programme d'intervention. Cette action
implique une rêelle volonté d'agir sur Ies idéologies et Ies contextes so-
ciaux favorisant l'êclosion et la perpêtuation de cette violence. Au sens
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des modèles êcologique et fêministe cela signifie des actions contre le
sexisme, la pauvreté, l'isolement des familles et les abus de pouvoir.
Nous ne pouvons cefies pas rêpondre à toutes les questions reliées à cette
problêmatique à I'intérieur de ce texte. Nous émettons tout de même
quelques pistes d'intervention qui nous semblent peninentes. Un pro-
gramme d'intervention global pourrait se situer autour de trois axes: la
prévention, le traitement et la continuité dans les interventions.

La prêvention ta prévention est évidemment la pierre angulaire d'un
tel programme. Cette action doit viser une sensibilisation aux diverses
formes de violence et à leurs conséquences. Des stratégies visant les chan-
gements de comportement doivent être entreprises. Citons deux excel-
lentes expêrimentations en milieu scolaire, l'une au primaire (Lapointe
et Laurendeau, 1989), l'autre au secondaire (Lavoie et coll., 1992). Les
jeunes du primaire êtaient sensibilisês à la violence par des discussions
à partir de vignettes ou de mises en situation;ils apprenaient aussi à
énoncer des solutions non-violentes aux diffêrents problèmes prêsen-
tés. Les groupes de niveau secondaire étaient amenés à identifier des
attitudes d'abus et de contrôle dans leurs relations amoureuses à partir
de présentation d'interactions chez de jeunes couples. Les étudiants
êtaient aussi amenés à ênoncer des alternatives aux conduites abusives
dans les relations amoureuses. Notons que ces deux programmes in-
cluaient des notions d'abus psychologique à leur dêmarche. Les idêo-
logies porteuses de violence, de sexisme et de racisme étaient remises
en question: les jeunes avaient accès à des modèles de rapports humains
basés sur le respect, l'égalitê, la négociation et la coopération. Ces ty-
pes de programmes sont certainement à multiplier en milieu scolaire. Les
actions en groupe ont aussi le mérite d'utiliser la créativité des interve-
nants auprès des jeunes tout en favorisant des échanges riches et posi-
tifs dans un contexte souple et non bureaucratique. Une action prêventive
signifie aussi le développement de diverses ressources centrées sur ìes
besoins des enfants. Ces ressources doivent être multiples et accessibles;
elles doivent viser l'amélioration des conditions de vie matêrielles, af-
fectives et psychologiques des enfants. À cet êgard, les recommandations
du rapport du groupe de travail pour les jeunes (Bouchard et coll., 1991)
sont des plus pertinentes. Les ressources proposêes, garderies, maison
de jeunes, centres de loisirs, activités diverses, visent à offrir des lieux
sêcuritaires aux enfants, tout en favorisant I'acquisition d'habiletês pro-
sociales et des contacts avec des adultes pacifiques et responsables
(Bouchard et coll., I99I: I ló). Contrer la violence familiale est un choix
de sociétê qui nécessite une réelle volonté d'agir. Les actions préventi-
ves globales doivent être soutenues par des < stratêgies de marketing so-
cial qui renforcent au moyen des médias les actions entreprises sur le
plan des contacts personnels> (Bouchard et coll., l99I:59). Les inter-
ventions devraient être soutenues par des messages clairs prônant des
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relations égalitaires entre les sexes et dénonçant les abus de pouvoir dans
les relations et le recours à la violence.

Le tro,itemeflt Les services sociaux devraient être dotés de program-
mes spécifiques à la violence conjugale et familiale. Idéalement, chacun
des membres de la famille pourrait bénêficier d'une intervention en fonc-
tion de sa position de victime ou d'abuseur. I-intervention auprès des en-
fants décrite plus loin dans ce texte s'inscrivait dans un programme global
de traitement de violence intrafamiliale2. Divers volets se greffaient au pro-
gramme: intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale,
des conjoints violents, des enfants témoins et victimes et des parents abu-
sifs. Une réflexion avait aussi été amorcée sur la situation des aînêes et
aînés exposés à la violence familiale. Le traitement individuel n'êtait au-
cunement exclu mais l'intervention de groupe êtait privilêgiêe. L approche
de groupe permet de travailler sur les facteurs individuels et sociaux re-
liés à ce rype de violence. Nous ne pouvons évaluer l'impact de ce pro-
gramme qui a êté de trop courte durée. Nous croyons cependant qu'il est
essentiel de dêvelopper de tels fypes d'intervention. Ces actions nêcessi-
tent une concertation et une collaboration avec les ressources communau-
taires, particulièrement les maisons d'hêbergement et les ressources pour
conjoints violents.

Bien sûr, il reste toujours l'épineux problème de la non-
collaboration des abuseurs à de tels programmes. Il est connu que
nombre d'entre eux nient leurs agirs violents et refusent toute interven-
tion pour eux-mêmes et pour leur famille. Il y aura aussi toujours des
situations litigieuses ou ambiguës où il sera impossible de statuer cla¡-
rement sur une situation d'abus et d'intervenir directement auprès d'en-
fants affectés par la violence dans leur famille. Ce contexte rêvèle souvent
de la violence psychologique, moins visible et moins identifiable. Les in-
tervenants savent que des enfants, pourtant affectés par la violence
dans leur famille, sont souvent laissês à eux-mêmes et ne bênêficient
d'aucune intervention même après une évaluation par la direction de la
protection de la jeunesse. En ce sens, il est urgent de réviser nos cadres
d'intervention et nos façons d'agir pour rejoindre ces enfants. Des struc-
tures plus souples et des interventions plus variées permettraìent d'agir
indirectement auprès de ceux-ci. Est-il vraiment nêcessaire que des en-
fants soient diagnostiqués enfants abusés et reconnus dans un cadre lé-
gal pour intervenir? Divers programmes pourraient s'adresser à des
enfants en difficulté et rejoindre ceux qui sont mis de côtê par le sys-
tème ou inaccessibles en raison de la fermeture de leur milieu familial
à une intervention psychosociale plus directe. Ces enfants pourraient

2 Ce programme n'existe plus depuis la réforme de la Santé et des Services sociaux en
1993.
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certainement bênéficier de diverses ressources (maison de jeunes, acti-
vités, Grands Frères, Grandes Soeurs, groupe en milieu scolaire, etc.)
mises en place d-ans Ie cadre de stratégies préventives. Un principe de-
vrait guider nos interventions: < Ne pas laisser dans l'isolement un en-
fant exposé à la violence dans sa famille >. Dêveloppons des moyens de
rejoindre ces enfants hors des systèmes sociaux institutionnels. Par le
biais de diverses ressources, ces enfants pourraient dêvelopper des liens
affectifs, des compétences personnelles, accêder à de nouveaux modè-
les comportementaux et expêrimenter des situations valorisantes. Des
interventions indirectes peuvent briser l'isolement de ces enfants. Ce
contexte de soutien peut aussi favoriser l'êmergence de facteurs com-
pensatoires ou protecteurs chez ces enfants en contrant certaines séquel-
les associêes à I'exposition à Ia violence familiale.

La notion de continuitë Labsence d'un programme global en ma-
tière de violence conjugale et familiale a des effets dêsastreux. La récente
rêforme des services sociaux a certainement dêstabilisé les intervenants
et obscurci les rôles et les missions des établissements. Les Centres de pro-
tection de l'enfance et de la jeunesse (Clel¡ se veulent un lieu d'inter-
vention d'exception dans le cadre de la Loi sur Ia protection de Ia jeunesse;
les actions sont donc de plus en plus ponctuelles, centrées sur des états
de crise que les intervenants doivent gêrer. Les dossiers doivent être ra-
pidement classês ou transfêrês dans les Centres locaux de services com-
munautaires (CLSC). Le rôle prêventif dévolu aux CLSC lors de leur
crêation se retrouve sêrieusement menacé par l'urgence d'intervenir dans
des dossiers individueìs de plus en plus lourds. Cette situation est dêplo-
rable quant à la continuité des services; les contextes bureaucratiques ac-
tuels favorisent peu Ie dêveloppement de relations stables et engagêes entre
les intervenantes et intervenants et les enfants exposés à la violence dans
leur famílle, Les ressources du réseau communautaire ont trop souvent
une existence précaire, compte tenu des difficultês financières reliêes au
manque de subvention. Ce contexte amène des interventions fragmentées
peu compatibles avec une vision de soutien continu. Les enfants se re-
trouvent trop souvent avec de nouveaux intervenants avec lesquels ils ne
peuvent développer de relation significative. La stabilitê et la continuitê
des interventions sont nécessaires pour crêer un certain impact auprès de
ces enfants et de leurs familles.

Un vêritable programme en matière de violence conjugale et fa-
miliale pourrait s'appuyer sur des mesures de soutien continu. Les inter-
venants et les ressources associés à un tel programme devraient être en
mesure d'offrir des services stables et continus autant sur le plan préven-
tif que curatif.



288 S. Lancup - L. Vaillsnt

Description d'une expérimentation de groupe

Lintervention de groupe dêcrite ici s'inscrivait dans un programme
global en matière de violence intrafamiliale. Les objectifs et les interven-
tions avaient été spêcifiquement développés en fonction d'une exposition
à la violence chez les enfants. Ce modèle d'intervention pourrait par
ailleurs être adapté auprès d'enfants aux prises avec d'autres difficultês
pouvant affecter leur développement.

Principes de base de I'intervention auprès des enfants
tëmoins / victimes

. La violence intrafamiliale comporte des aspects individuels et
sociaux.

. Llintervention de groupe est privilêgiée. Le groupe brise
l'isolement des enfants; c'est un lieu de support, de partage, de
valorisation et de mutualité. Celui--ci offre des occasions de
confrontation des idéologies et des valeurs et offre un accès à
des modèles de communication diffêrents.

Le développement d'un comportement prosocial est un pivot
central de I'intervention. Le comportement prosocial repose sur
les notions de responsabilisation et d'empathie. Liintervention
vise à dêvelopper I'empathie, cette notion étant intimement re-
liée au dêveloppement d'un comportement prosocial (Aronfeed,
19ó8 ; Bateson et Coke, I 98 I ; Hoffm an, 1982; Shartz, I 983 dans
William, Work et Olsen, 1990).

Lapprentissage d'alternatives à l'utilisation de la violence pour
rêsoudre les conflits fait appel aux structures cognitives de la personne;
la notion d'empathie devient dêterminante dans ce processus en visant
les composantes affectives du processus de résolution de conflits
(Laurendeau,1989). Le comportement d'agression et le comportement pro-
social sont vus comme des stratégies opposêes de résolution de conflit
qui s'apprennent tôt et persistent à l'âge adulte (Eron et coll., i989 dans
Laurendeau, 1989). Nous retenons donc ì'importance de viser cette dou-
ble action sur les sphères cognitives et affectives dans la recherche d'un
comportement prosocial.

Cibles d'intervention: (Moi psychologique - Moi social) Les
composantes individuelles et sociales impliquêes dans la problématique
de violence dans la famille entraînent la nécessité d'intervenir sur Ie <Moi
psychologique D et le < Moi social > des enfants. Le < Moi psychologique >
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est relié au sexe de I'enfant, à son identification à l'abuseur ou à la vic-
time, aux types de blessures psychologiques reliêes au vécu de violence
et aux difficultés de communication de l'enfant. Les interventions visent
donc à agir sur le modèle - agresseur ou victime - intégré par l'enfant. Le
modèle de l'agression est contrê par la responsabilisation des actes vio-
lents, l'apprentissage d'alternatives à la violence et Ie dêveloppement de
I'empathie. Les enfants qui fonctionnent plus à partir d'un modèle de vic-
time bénéficient d'interventions centrées sur la reprise d'un pouvoir per-
sonnel, la diminution du sentiment d'impuissance et la reconnaissance
de sa place et de ses besoins.

Le <Moi social > fait appel à des interventions visant à contrer les
idêologies porteuses de valeurs qui prônent les rapports de pouvoir et
I'utilisation de la violence. Des interventions visent à la fois le <Moi psy-
chologique> et le <Moi social> des enfants. La notion d'empathie peut
d'ailleurs être vue comme intimement reliée au < Moi psychologique > par
le développement de la sensibilité à l'autre et au <Moi social> par la re-
cherche de comportements de nêgociation et de coopêration.

Objectifs du groupe Cinq grands objectifs sont visés par l'interven-
tion.

. Agir sur les conséquences du vécu de violence -
dêvictimiser.
Briser le sentiment d'impuissance, augmenter l'estime de soi,
déresponsabiliser I'enfant de la violence dans la famille, favo-
riser le parrage du vécu (aucune pression n'est faite sur I'en-
fant quant au partage de son expérience de vie. Il est possible
qu'un enfant n'aborde jamais directement son vêcu tout en bé-
nêficiant de l'expêrience de groupe), reconstruire la relation de
confiance avec l'adulte.

. Développer des habiletés sociales.
Favoriser l'expression des besoins, dêvelopper un sentiment de
compétence personnelle.

. Développer un comportement prosocial.
Apprendre des alternatives à la violence, développer de I'em-
pathie.

. Agir sur les stérêotypes sexistes.
Intêgrer des notions de relation êgalitaire homme-femme,
permettre la référence à des modèles non-sexistes.
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. Dêvelopper la capacité de se protéger.
Apprendre des scênarios de protection, aider les enfants à
identifier des sources d'aide (individus ou ressources).

Les moyens et les techniques Les moyens et techniques utilisês ré-
fèrent à des notions d'ordre psychologique, créatif, physique et cognitif.

Moyens d'ordre psychologique Ces moyens favorisent l'expression
émotive; on a recours au jeu symbolique, aux contes et au théâtre qui créent
un sentiment de distance rassurante tout en permettant l'expression êmo-
tive. Des êmotions reliées à I'expérience de la victimisation, telles la peu¡
la honte, la colère et la culpabilitê reviennent constamment dans ìes per-
sonnages créês par les enfants. Le jeu symbolique est utilisé à partir du
concept de jeu imaginaire tel que dêveloppé par Pronovost et Trudel
(1987). Dans Ie cadre du groupe, cette technique est adaptée à la problé-
matique spêcifique du vécu de violence.

Moyens d'ordre crêatif La création est un acte de libertê intérieure
reliêe au plaisir et à la capacité d'être en contact avec soi-même. Les
enfants témoins ou victimes ont souvent êtê privés de ces deux états; la
victimisation entraîne une attitude d'oubli de soi, de négation de ses
besoins et du plaisir. La peu¡ la culpabilitê et l'êtat d'alerte associês au
climat de violence ne favorisent pas ce contact avec soi-même. Ces moyens
donnent aux enfants la liberté d'être ce qu'ils sont, sans entrave, sans pres-
sion. Le dessin, Ie bricolage, la pâte à modeler font partie de ce rype de
moyens et sont utilisés suite à une étape de jeux physiques où les enfants
ont pu libérer des tensions; les enfants doivent se sentir calmes et en
sécuritê. Dans ces conditions, I'activité partagê.e avec les animatrices
favorise un climat de confiance. La proximitê physique autour d'une pe-
tite table, le calme relatif qui peut régner dans la pièce, l'acceptation res-
sentie par l'enfant de ce qu'il est comme personne, favorisent un climat
d'intimité propice aux êchanges avec les animatrices ou entre les enfants.
Le but n'est cependant pas d'amener l'enfant à parler directement de ce
qu'ilvit mais de lui offrir un lieu pour lui-même.

Moyens d'ordre physique Les activités qui font appel au corps visent
deux rypes d'objectifs: la libération des tensions et la prise de conscience
du corps. Les jeux physiques tels les <combats de balles de mousse>
sont gênéralement très prisés par les enfants. Ceux-ci sont utilisês lors-
que les enfants deviennent incapables de se concentrer et que la tension
est trop forte. C'est aussi une occasion de travailler les stérêotypes auprès
des filles qui n'ont pas appris à se libérer des tensions par des mouve-
ments vers l'extêrieur et à prendre de l'espace. En ce sens, une anima-
trice devient vraiment un modèle lorsqu'elle s'associe à ce type d'activité.
Un exercice de relaxation peut être très peninent pour les enfants à la fin
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de la rencontre. Cela est généralement impossible en début de rencontre,
les enfants êtant trop agitês.

Moyens d'ordre cognitif Le groupe offre de nombreuses occasions de
faire appel aux structures cognitives des enfants. I/expérience de vie de ces
enfants les a souvent amenés à intêgrer que la violence est justifiable et
que c'est le moyen de rêgler les conflits. Le contenu de contes, d'histoires,
de théâtre ou le vécu apporté par les enfants offrent du matériel pour ques-
tionner la violence. Les enfants voient les animatrices dênoncer la vio-
lence à de multiples reprises et en rejeter les justifications. Les enfants
apprennent à identifier des alternatives qui permettent le règlement des
conflits de façon pacifique. Ce rype d'apprentissage d'un comportement pro-
social repose sur l'acquisition d'habiletês sociocognitives qui peuvent être
développêes en groupe (Durlack, 1983 dans Laurendeau, 1989). Ces situa-
tions permettent aussi la remise en question des stérêorypes. Notons aussi
l'importance d'amener les enfants à identifier des scênarios de protection.
Il faut garder à I'esprit que ces enfants ne sont pas à I'abú de Ia violence
parce qu'ils participent au groupe; lors de discussions, le groupe est solli-
citê pour élaborer des solutions ou suggestions. Les animatrices suscitent
la participation des enfants et valident le contenu que ceux-<i apportent.
Le fait d'appuyer la discussion sur les solutions apportées par les enfants
est valorisant et confirme la croyance en ìeurs capacités.

Les règles Les règles du groupe s'apparentent aux règles de base des
groupes thêrapeutiques pour enfants. Cellés-ci sont toutefois utilisêes en
fonction du vécu spécifique des enfants têmoins ou victimes. On peut se
référer à quatre règles de base:

. ( on fait comme si > ;. (on ne se fait pas mal, ni à soi, ni aux autres));

. ( on ne brise pas le matêriel > ;
o <ici tout le monde est important>>.

Règle: < on fait comme si > < On fait comme si... >, c'est-à-dire on joue
à se <battrel> au cours des jeux ou des mises en situation. Les animatri-
ces ne permettent jamais que les enfants se frappent entre eux sous le cou-
vert du jeu. Cette phrase répêtêe souvent est rapidement reprise par les
enfants entre eux. Les animatrices sont attentives à arrêter le début d'une
escalade de coups. Les enfants qui vivent dans un milieu de violence ont
appris à banaliser Ia violence. Au début, les enfants disent <je n'ai rien
fait, je ne l'ai presque pas touchêD. Il est ìmportant que les enfants en-
tendent de façon continue et cohérente le message que la violence est in-
acceptable. La règle <on fait comme si> vise principalement la dénonciation
de la violence physique. Les enfants dêveloppent ainsi une notion diffé-
rente par rapport aux jeux.
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Règle: ( on ne fait pas mal, ni à soi, ni aux autres >> Cette règle vise
à amener les enfants à êviter les situations de danger et à se protêger des
blessures physiques. Souvenons-nous que ces enfants ont appris à ba-
naliser la violence physique et ses conséquences. Àussi, ils sont génêra-
lement aux prises avec les conséquences du vécu de violence, soit une
image nêgative d'eux-mêmes et une faible estime de soi. Lorsque l'on dit
aux enfants qu'il faut être prudent et éviter de se blesse¡ ils répondent
souvent que ce n'est pas grave. Iìs ont pu apprendre que les ecchymoses
ne sont pas des blessures. Cette règle vise aussi à transmettre à l'enfant
le message (tu es une personne, tu es important et tu ne mérites pas
d'être blessé>. Une attention est aussi portée aux manifestations de vio-
lence psychologique. On questionnera donc les attitudes de dénigrement,
de blâme répétitif ou d'injure entre les enfants. Les animatrices doivent
être attentives aux blessures qu'un enfant peut subir au cours des activi-
tês. Chaque situation mérite qu'une des animatrices (l'autre peut conti-
nuer l'activité avec le groupe) s'anête avec l'enfant pour vêrifier la blessure
(même si ce sont généralement des blessures très mineures) et - si l'en-
fant l'accepte - le toucher physiquement. Il faut cependant bien prendre
garde de ne pas surprotéger l'enfant dans ce type d'intervention et éviter
une dramatisation de Ia situation.

Règle: ( on ne brise pas Ie matériel > Cette règle vise à développer la
valeur de la non-violence, la valeur du respect des choses et la conscience
des autres qui ont aussi le droit d'utiliser le matériel de la salle de théra-
pie. Ceci fait un tout cohérent face à une valeur de respect de soi-même,
des autres et des objets. En ce sens, il est important de réparer le matêriel
brisê et ce, avec la participation de l'enfant si possible: ceci consolide la
notion de respect et offre une symbolique de réparation d'une brisure. De
plus, si le bris a étê causê intentionnellement par l'enfant, la rêparation
lui permet de se pardonner tout en se responsabilisant. Cette intervention
permet d'éviter ou de diminuer les effets destructeurs de la culpabilitê ou
de l'autopunition qui peuvent résulter d'un acte de destruction.

Règle: < ici tout le monde est important > Cette règle instaure le prin-
cipe de ìa valeur personnelle de chacun des individus du groupe. Dans
un miìieu de violence, les enfants ont pu intégrer des valeurs de hiérar-
chisation des individus. Les enfants qui ont adopté un modèle d'abus
dans les reìations cherchent à imposer leurs besoins et à nier ceux des
autres. Les enfants qui ont intégré un modèle de passivité se sentent moins
importants et n'ont pas appris à exprimer leurs besoins. Les rapports de
pouvoir s'installent rapidement dans le groupe et les enfants identifient
< les faibles > et < les forts >. Ceux qui parlent, ceux qui se taisent. Àinsi,
dans de nombreuses situations les enfants qui s'identifient aux <forts>
cherchent à prendre Ie pouvoir dans le groupe et à nier la place et les
besoins de ceux qu'ils perçoivent plus dêmunis; lors de décisions du
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groupe, Ies enfants dominateurs diront que < c'est pas nécessaire de de-
mander à..., ce qu'il veut, il ne le sait pas>. Les animatrices doivent être
attentives à cette règle et être cohêrentes en disant, par exemple, il est
important que nous entendions l'opinion de..., avant que le groupe
prenne la décision. Sans surprotéger I'enfant qui éprouve des difficul-
tês à prendre sa place, les animatrices lui diront clairement: <il est im-
portant que nous entendions ce que tu souhaites face à cette
suggestion... >. Au début, ces enfants demeurent silencieux; ils sont peu
en contact avec leurs besoins, incapables de décider, ou craignent d'être
ridicules. Lenfant ne doit pas vivre cela comme une pression mais
comme la confirmation de sa place et de sa valeur. Là comme ailleurs,
les animatrices tendent à permettre que l'enfant s'exprime sans aucune
pression. Un enfant peut dêcider de garder Ie silence et doit être respectê
dans cette attitude. Cette position n'exclut pas que l'enfant profite de
sa participation au groupe.

Dëroulement type d'une session

. I-iaccueil des enfants:
Cette étape se fait dans un cadre semi-structuré, où I'on prend
contact avec les enfants en leur demandant ( comment çava? >>.

Avec le temps, les enfants apprennent à parler d'eux dés le dé-
but de la démarche.

. Les activités:
Généralement, deux activités structurêes et deux périodes libres
sont prêvues durant les deux heures de la rencontre. Les en-
fants ne sont pas forcés de participer aux activités structurées et
peuvent faire d'autres choix, mais sans nuire à l'activité princi-
pale. Les activitês libres permettent aux animatrices d'observer
les enfants et d'amener Ies plus passifs à faire des choix person-
nels.

o La collation:
C'est gênêralement une période calme et propice aux confiden-
ces. On peut assister à des pêriodes de régression où les enfants
feront < les bébés > - des biberons sont disponibles mais non sug-
gérês par les animatrices.

. La relaxation:
Cette étape suit la dernière pêriode d'activité et prépare les en-
fants au départ - les sêparations sont parfois difficiles (agitation,
refus de s'habiller, etc.).
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. Le bilan:
Les enfants identifient ce qu'ils ont aimê ou pas aimé dans le
groupe, Ils apprennent à prendre position, à faire des dêmarches.
C'est suftout le moment où les animatrices font des renforcements
positifs. Il faut toutefois garder en tête que le moment de sépa-
ration peut être anxiogène pour les enfants et que la fin des ses-
sions se fait parfois dans des contextes difficiles ou cahotiques.

Lanimation Lanimation du groupe devrait être idéalement partagée par
un homme et une femme. Ce rype d'animation peut offrir aux enfants un
modèle de rapport homme - femme basê sur l'êgalitê, la coopêration et
le respect mutuel.

Modalités Llintervention se déroule sur une pêriode de douze rencon-
tres pour une première êtape. Idéalement, une seconde êtaþe de douze
rencontres devrait être offerte aux enfants pour permettre une consolida-
tion des acquis. Cette intervention devrait s'inscrire dans un programme
gìobal de services en matière de violence intrafamiliale. En l'absence d'un
tel programme, il serait pertinent de s'assurer qu'un enfant ne retourne
pas à son isolement. Il faudrait être en mesure de compter sur des res-
sources de soutien non-thérapeutiques.

Conclusion

Contrer Ia violence à I'intérieur des familles reprêsente un urgent choix
de société. I-aspect contaminant et destructeur de cette violence est re-
connu par les chercheurs et les intervenants. Le cadre dela Loi sur Ia pro-
tection de Ia ieunesse ne peut être la seule réponse aux abus vêcus par les
enfants. La sociêté a la responsabilité de leur permettre de vivre dans des
milieux de vie sécuritaires et chaleureux. Cette option sous-tend une dé-
nonciation claire et non équivoque de la violence au sein de la famille et
la mise en place de mesures visant à respbnsabiliser et à soutenir les pa-
rents, tout en recherchant une meilleure équité entre les individus. Diverses
actions doivent être entreprises dans un programme global où tous les in-
tervenants et les ressources impliqués prônent des valeurs et des attitu-
des cohérentes d'égalitê et de non-violence.
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