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Résumé 

 La maltraitance peut engendrer d’importantes répercussions sur la trajectoire 

développementale des enfants et peut entraîner des impacts à long terme sur les comportements 

parentaux, créant ainsi un cycle intergénérationnel. Ce phénomène complexe s’explique en partie 

par la difficulté des parents qui ont vécu de la maltraitance à développer des comportements 

sensibles envers leur enfant. Dans la documentation scientifique, la majorité des études sur la 

sensibilité utilise des mesures objectives pour évaluer les comportements parentaux et rares sont 

celles s’étant intéressées à la perspective des parents sur leurs capacités parentales. La présente 

étude examine l’effet modérateur de la perception de la difficulté à répondre aux besoins des 

enfants sur la relation entre le vécu de la maltraitance et les comportements sensibles observés, et 

ce indépendamment du rôle modérateur de la reconnaissance des émotions. Pour ce faire, 57 

mères et leur enfant âgé de 2 à 5 ans ont été recrutés. Les comportements sensibles ont été 

codifiés à l’aide du Coding Interactive Behavior dans deux contextes dyadiques (c.-à-d., un jeu 

libre et une tâche structurée), tandis que le vécu de maltraitance de la mère a été mesuré par le 

Childhood Trauma Questionnaire. La reconnaissance des émotions a été évaluée par une tâche 

informatisée, tandis que la perception de la difficulté à répondre aux besoins a été mesurée par 

l’outil Place aux parents. Les résultats ont révélé que la perception qu’ont les mères de leur 

capacité à répondre aux besoins de leur enfant modère la relation entre le vécu de maltraitance et 

les comportements sensibles des parents, et ce, dans les deux contextes d’interaction. Ainsi, les 

mères qui rapportent répondre facilement aux besoins de leur enfant démontrent des 

comportements moins sensibles lorsqu’elles ont vécu un niveau plus sévère de maltraitance. À 

l’inverse, lorsque les mères perçoivent offrir une réponse difficile aux besoins de l’enfant, la 

maltraitance vécue est reliée à des comportements plus sensibles. Dans l’ensemble, cet essai 

doctoral indique que la perception des mères de leur capacité à offrir une réponse adéquate aux 

besoins des enfants est liée à leur façon de se comporter sensiblement avec son enfant. Les mères 

qui perçoivent des difficultés pourraient être davantage conscientes des défis de leur vécu de 

maltraitance pour la relation parent-enfant. Les résultats mettent en lumière l’importance de 

considérer la perspective des parents afin de mieux comprendre ce qui influence leur capacité à 

adopter des comportements sensibles. Ces nouvelles connaissances apportent une vision plus 

élargie des mécanismes entourant la sensibilité parentale, surtout auprès des familles vivant en 

contexte d’adversité. Les résultats obtenus sont pertinents pour soutenir les interventions 

familiales auprès des parents ayant vécu de la maltraitance durant leur enfance et pointent vers le 

rôle des capacités de mentalisation ainsi que le sentiment de compétence parentale.  

Mots clés : Sensibilité maternelle, maltraitance, comportements sensibles, réponse aux besoins, 

reconnaissance des émotions, relation mère-enfant 
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Introduction 

La maltraitance auprès des enfants 

 Au Québec, la maltraitance constitue une problématique importante à laquelle plusieurs 

enfants sont exposés. Elle se définit par les formes de négligence, de violence ou d’abus envers 

toute personne âgée de moins de 18 ans pouvant nuire à la sécurité ainsi qu’à l’intégrité physique 

et psychologique de celle-ci (Clément et al., 2018). Ce phénomène englobe des actes omis (c.-à-

d., une absence de réponse aux besoins physiques, psychologiques et/ou sociaux d’un enfant) et 

des actes commis (c.-à-d., une action directe ou indirecte contre la personne; Clément et al., 

2018). Cinq formes de maltraitance sont largement identifiées dans la documentation scientifique, 

soient l’abus physique, l’abus sexuel, l’abus émotionnel, la négligence physique et la négligence 

émotionnelle. L’exposition à la violence conjugale a depuis peu été ajoutée comme motif de 

compromission nécessitant la protection des enfants (Gouvernement du Québec, 2022).  

Récemment, Esposito et ses collaborateurs (2023) ont estimé la prévalence des enfants ayant un 

dossier à la protection de la jeunesse (PJ) au Québec. Les résultats de cette étude ont rapporté que 

plus de 18% des enfants ont été signalés au moins une fois à la PJ, 10,1% des enfants ont fait 

l’objet d’un signalement retenu et plus de 5% d’entre eux ont été placés à l’extérieur de leur 

domicile. Par ailleurs, la négligence a été la forme de maltraitance la plus fréquente avec une 

prévalence s’estimant à 47,6% des cas signalés.  

 De nombreux chercheurs ont indiqué que la maltraitance peut engendrer des conséquences 

sévères sur la trajectoire développementale des enfants dans les domaines cognitif, social et 

émotionnel. Sur le plan cognitif, il s’avère que l’abus et la négligence auprès des enfants sont 

associés entre autres à des déficits dans les fonctions exécutives (Su et al., 2019) et à des 
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difficultés académiques (Elklit et al., 2018). En ce qui a trait à la sphère socioaffective, les 

enfants ayant vécu de la maltraitance ont tendance à développer un attachement insécurisant et 

désorganisé (Deneault et al., 2023; Madigan et al., 2023), à vivre plus d’isolement social et de 

solitude (Sheikh, 2018) ainsi qu’à montrer des déficits dans leurs habiletés sociales, de mauvaises 

capacités de régulation émotionnelle et des stratégies d’adaptation inadaptées (Poole et al., 2018). 

Les études recensées ont aussi soulevé que les enfants et les adolescents maltraités sont exposés à 

un haut risque de développer une série de symptômes internalisés (p.ex., troubles dépressifs, 

troubles anxieux et le trouble de stress post-traumatique) et externalisés (p.ex., troubles du déficit 

de l’attention, troubles d’opposition avec provocation, troubles des conduites, comportements de 

délinquance et de consommation de substances) (Jaffee, 2017; Winter et al., 2022). Ces risques se 

prolongent à l’âge adulte.  

À long terme, l’impact de la maltraitance durant l’enfance peut susciter d’importantes 

retombées sur le plan physique, social et psychologique à l’âge adulte. Parmi ceux-ci, les effets 

néfastes englobent plusieurs risques de psychopathologies, dont des problèmes de toxicomanie 

(Cicchetti & Rogosch, 2018), des comportements de délinquance (Fitton et al., 2020), des 

troubles dépressifs et des troubles anxieux (Gardner et al., 2019), des idéations suicidaires ou des 

automutilations (Stagaki et al., 2022) et des troubles de stress post-traumatique (Rameckers et al., 

2021). À long terme, lorsque ces individus deviennent parents, ces déficits nuisent fortement à 

leur capacité à être sensibles envers leur propre enfant (Ehrensaft et al., 2015; Greene et al., 2020; 

Lotto et al., 2023; Savage et al., 2019).  

Les écrits scientifiques ont aussi montré que le passé de maltraitance du parent durant 

l’enfance est un important facteur de risque pour le développement optimal des enfants, créant 

souvent un contexte d’adversités (Buisman et al., 2020; Madigan et al., 2019). Ce phénomène 

complexe se nomme le cycle intergénérationnel de la maltraitance. Selon l’étude de Langevin et 
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al. (2021), la prévalence de la transmission intergénérationnelle de la maltraitance se situe entre 

6,7 à 88 %, ce qui montre une grande variation dans les diverses trajectoires. Bartlett et al. (2017) 

ont relevé que les enfants ayant grandi avec des mères qui ont des antécédents de maltraitance 

sont deux fois plus à risque de subir eux-mêmes des mauvais traitements et les enfants des mères 

ayant subi de multiples formes de maltraitance sont encore plus à risque. Plusieurs recherches ont 

examiné l’influence du passé de maltraitance sur les comportements parentaux. Une méta-analyse 

(Savage et al., 2019) et une revue systématique (Leite Ongilio et al., 2022) ayant évalué 

l’interaction parent-enfant ont montré qu’un vécu de maltraitance durant l’enfance chez le parent 

est corrélé à davantage de difficultés parentales, telles que des comportements d’hostilité, 

d’intrusivité, de rejet, de menaces, de disciplines punitives corporelles, de critique parentale, de 

contrôle, d’agressivité, etc. Similairement, dans une revue systématique récente de 29 études, 

Lotto et ses collègues (2023) ont montré des associations significatives entre les expériences 

d’adversité durant l’enfance et les comportements parentaux négatifs. Dans 83% des études 

relevées, les parents démontraient à l’égard de leur enfant des comportements tels que de la 

violence physique et émotionnelle, de la négligence, l’utilisation de punitions corporelles et des 

méthodes disciplinaires dysfonctionnelles et intrusives. Il s’avère que le vécu de maltraitance 

chez un parent est également lié à des pratiques parentales autorapportées plus permissives, 

incohérentes, hostiles, intrusives ou contrôlantes (Greene et al., 2020). Ainsi, comparativement 

aux parents ayant vécu peu ou pas de maltraitance durant leur enfance, les parents ayant un 

historique de maltraitance à l’enfance démontrent plus de comportements évalués comme étant 

moins sensibles envers leur enfant (Greene et al., 2020; Lotto et al., 2023; Savage et al., 2019). 

La sensibilité parentale observée et rapportée  
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 Parmi les éléments centraux à la relation parent-enfant se trouvent la capacité du parent à 

comprendre et à répondre aux besoins et signaux de son enfant. Cette habileté parentale a d’abord 

été mise de l’avant par les travaux d’Ainsworth où la sensibilité maternelle est définie comme 

étant la capacité des parents à percevoir les signaux de l’enfant, à les interpréter et à y répondre 

de manière prompte et appropriée (Ainsworth et al., 1974). La majorité des études réalisées sur la 

sensibilité portent sur l’évaluation des comportements sensibles (Mesman & Emmen, 2013). À 

partir d’une grille standardisée, un observateur indépendant quantifie ou qualifie les 

comportements du parent envers l’enfant. À titre d’exemple, les instruments de mesure observent 

et codifient les comportements sensibles des parents en fonction des sous-échelles suivantes : les 

expressions faciales, l’affection envers l’enfant, la reconnaissance des signaux de l’enfant, le 

contact visuel, les affects positifs de l’enfant, la variation des affects du parent, la présence et le 

soutien parental, etc. (Mesman & Emmen, 2013).  

 La majorité des études évaluant les comportements parentaux sont des mesures objectives 

et rares sont celles s’étant intéressées à la perspective des parents. Une étude de Madigan et al. 

(2015) a proposé que l’utilisation de mesures observationnelles des comportements parentaux ne 

serait pas suffisante pour obtenir une évaluation précise de la sensibilité parentale. Les auteurs 

suggèrent d’utiliser également des mesures autorapportées pour évaluer la perception des parents 

de leur propre sensibilité à répondre aux besoins de leur enfant. Le modèle écosystémique et 

développemental est couramment utilisé pour évaluer la réponse aux besoins de l’enfant 

rapportée par les parents. Ce modèle fait référence au Framework for Assessment of Children in 

Need and Their Families (FACNF), élaboré au Royaume-Uni, en se basant sur trois composantes 

qui sont associées fortement au développement des enfants : (a) les besoins des enfants; (b) la 

réponse fournie aux besoins et (c) les facteurs personnels, familiaux et environnementaux 

entourant la réponse aux besoins (Léveillé & Chamberland, 2010). Ce modèle est d’ailleurs 



5 

 

utilisé dans plusieurs initiatives québécoises pour soutenir les familles plus vulnérables (Bérubé 

et al., 2015; Chamberland et al., 2012; Lacharité, 2014). Une récente étude suggère que plus les 

familles font face à des facteurs de risque, dont la maltraitance, plus elles éprouvent des 

difficultés à offrir une réponse adéquate aux besoins de leur enfant (Bandola et al., 2021). Par 

ailleurs, les études utilisant les mesures autorapportées permettent de mieux comprendre les 

multiples facteurs que les parents perçoivent comme ayant une influence sur la relation parent-

enfant (Wittkowski et al., 2020). Pourtant, dans les recherches empiriques, la subjectivité est 

perçue comme étant un biais, tandis que les données objectives sont largement utilisées et perçues 

comme une nécessité, isolant ainsi la perception des parents autant en recherche qu’en clinique 

(Lafantaisie et al., 2020). Ces auteurs soulèvent d’ailleurs que la subjectivité des chercheurs n’est 

toutefois jamais remise en question puisqu’ils seraient considérés comme des gens neutres et 

objectifs au phénomène évalué. Ceci met en évidence l’importance de considérer la perspective 

des parents pour mieux comprendre leur vécu.  

 Quelques études ont examiné la congruence entre les mesures de comportements sensibles 

observés et rapportés. Kobayashi et al. (2021) ont examiné les comportements maternels évalués 

par des mesures observationnelles et autorapportées de femmes ayant vécu de la violence 

conjugale. Leurs résultats ont soulevé que les mères rapportent une réduction significative des 

comportements parentaux positifs envers leur enfant entre l’âge de 1 et 4 ans, mais une 

augmentation de ces comportements à l’âge de 4 ans. Les mesures observationnelles ont plutôt 

montré moins de comportements maternels positifs lorsque l’enfant est âgé de 4 ans. Malgré que 

les mesures observationnelles et celles autorapportées puissent évaluer des concepts semblables, 

plusieurs études n’ont pas trouvé de relation significative entre ces deux types d’instruments de 

mesure (Bennet et al., 2006; Herbers et al., 2017; Zahidi et al., 2019). À titre d’exemple, Herbers 

et al. (2017) ont révélé que ni les comportements parentaux positifs ni ceux étant négatifs ayant 
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été mesurés par des instruments observationnels et autorapportés ne sont corrélés 

significativement. Par ailleurs, une méta-analyse a indiqué que la corrélation entre la mesure 

observationnelle et autorapportée des comportements parentaux s’élève à 0,17 (Hendriks et al., 

2018). Les études recensées ci-haut suggèrent que la réponse parentale aux besoins des enfants 

observée et celle rapportée pourraient ne pas être corrélées. sont pas étroitement liées. Toutes 

deux semblent pourtant importantes puisqu’elles sont l’une et l’autre en lien avec le 

développement de l’enfant. Ceci étant dit, la qualité des comportements sensibles observés 

favorise ainsi la qualité du lien d’attachement et le développement optimal chez l’enfant (Deans, 

2020). De la même façon, les comportements sensibles rapportés sont fortement reliés au bon 

développement de l’enfant (Jones et al., 2019; Albanese et al., 2019).  Étant donné les 

propositions de ces études, dans le cadre de cet essai, la sensibilité sera définit en fonction de 

deux concepts, soit la sensibilité observée (que nous définirons comme étant les comportements 

sensibles des mères) ainsi que la sensibilité rapportée (définit comme étant la perception de la 

difficulté à répondre aux besoins des enfants).  

La maltraitance vécue et la sensibilité observée et rapportée par les parents  

 Le lien entre le vécu de maltraitance et les comportements sensibles observés a été résumé 

dans les méta-analyses et les recensions systématiques ayant examiné la transmission 

intergénérationnelle de la maltraitance. Rappelons ici les résultats de l’étude de Leite Ongilio et 

al. (2022) ayant spécifiquement portée sur la sensibilité observée. Cette revue systématique a 

révélé que dans 90% des études recensées, le vécu de maltraitance chez la mère durant l’enfance 

a été associé à des interactions mère-enfant insensibles, peu affectueuses et où les mères se 

montraient peu disponibles émotionnellement. Concernant la sensibilité rapportée par le parent, 

les résultats documentés dans la revue systématique portant sur 97 études de Greene et al. (2020) 
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révèlent que les parents ayant vécu de la maltraitance durant leur enfance mentionnent être plus 

susceptibles d’adopter des comportements parentaux abusifs ou négligents envers leur enfant, tels 

qu’être plus contrôlants, permissifs, intrusifs, hostiles, autoritaires ou rejetants. Dans une autre 

étude, Lang et ses collaborateurs (2010) ont examiné l’impact du vécu de maltraitance des 

parents sur la relation parent-enfant et les comportements maternelles tels qu’autorapportés par 

quarante-quatre mères ayant un nourrisson. Leurs analyses ont montré que les mères abusées 

physiquement durant leur enfance perçoivent avoir de moins bonnes interactions avec leur enfant, 

tandis que le passé d’abus émotionnel chez les mères est associé à une perception d’avoir des 

interactions moins dysfonctionnelles et plus de plaisir avec leur enfant.  

 Bien que de nouvelles études soient nécessaires dans le but d’élargir les connaissances dans 

ce domaine, les écrits scientifiques semblent indiquer la présence d’un lien entre le vécu de la 

maltraitance et entre les comportements sensibles autant observés que rapportés. Par exemple, 

une étude a examiné 139 mères (d’enfants âgés entre 3 et 6 ans) ayant un vécu de la maltraitance 

sur le lien entre un questionnaire autorapporté sur leurs comportements sensibles et une mesure 

observationnelle durant une tâche structurée, comparativement au groupe contrôle (Bennett et al., 

2006). Ces résultats ont indiqué que les mères ayant vécu de la maltraitance indiquent plus de 

pratiques maternelles abusives et/ou négligentes envers leur enfant que le groupe contrôle, alors 

qu’il n’y avait aucune différence pour les comportementaux sensibles observés durant la tâche 

structurée entre les mères maltraitées et non maltraitées. Dans une autre recherche de Driscoll et 

Easterbrooks (2007), l’objectif était d’identifier les patrons de comportements sensibles de jeunes 

mères (ayant des enfants de moins de 24 mois) durant un jeu libre ainsi que les facteurs 

contextuels et sociaux associés à ces comportements. Les auteurs ont utilisé une mesure 

autorapportée portant sur la confiance du parent à répondre aux besoins de son enfant et à 

performer dans ses tâches parentales. Les résultats ont révélé que les mères déclarant des 
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antécédents d’abus physique durant leur enfance et se percevant plus confiantes dans leurs rôles 

parentaux ont des comportements moins sensibles durant le jeu libre. Dans cette étude, la 

confiance élevée des mères dans leurs capacités à fournir une réponse adéquate aux besoins de 

leur enfant s’est révélée être un facteur de risque de la parentalité. À l’inverse, l’étude de 

Fitzgerald et al. (2005) a vérifié si le passé d’abus sexuel est lié aux perceptions des mères de leur 

compétence parentale (mesuré par un questionnaire autorapporté) et à la qualité des interactions 

observées entre la mère et l’enfant (dans un contexte de jeu libre et d’une tâche structurée). Les 

mères ayant vécu de l’abus sexuel (n = 17) durant leur enfance ont mentionné avoir un faible 

sentiment de compétence maternelle comparativement aux mères non abusées (n = 18). Or, ces 

auteurs ont observé que les mères ayant été abusées sexuellement adoptent des comportements 

positifs lors du jeu libre similaire à ceux du groupe contrôle. Selon les chercheurs, l’incongruence 

entre la perception maternelle de leur compétence et les interactions positives observées serait 

expliquée par une tendance à développer des attentes irréalistes envers leur rôle de mère, 

contribuant ainsi à un sentiment d’insatisfaction envers leurs habiletés. Somme toute, dans les 

mesures autorapportées, les mères offrent une perspective subjective sur la relation qu’elles ont 

avec leur enfant, et cette perception semble avoir un impact sur les comportements adoptés durant 

l’interaction mère-enfant (Weinfield et al., 2002). Beaucoup de travail reste cependant à faire 

pour bien comprendre comment interagissent le vécu de maltraitance, la perception des mères de 

leur réponse aux besoins et les comportements sensibles observés, considérant les résultats 

mitigés dans la littérature actuelle.  

Le rôle de la reconnaissance des émotions 

 Il s’avère que la capacité des parents à identifier adéquatement les signaux émotionnels de 

leur enfant est liée à la sensibilité parentale (Leerkes et al., 2004). Une mauvaise réponse aux 
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signaux émotionnels des enfants contribue à des interactions dyadiques asynchrones (Weinberg et 

al., 2006). Afin que les parents puissent adopter des comportements sensibles, ils doivent bien 

reconnaître les signaux de leur enfant, réguler leurs propres émotions et adapter leur réponse 

selon la valence et l’intensité émotionnelle (Rosenblum et al., 2006). Plus récemment, Stern et al. 

(2022) ont examiné le lien entre la reconnaissance des émotions et les comportements sensibles 

chez des mères envers leurs nourrissons. Leurs analyses ont révélé que la capacité des mères à 

détecter la joie pendant la période néonatale prédit une meilleure sensibilité à 4 mois. Ces 

résultats sont uniquement prédictifs lorsque les comportements sensibles sont mesurés dans un 

contexte d’interaction dyadique à faible stress. Bien que les émotions soient souvent perçues 

comme étant universelles chez les individus et biologiquement innées, une théorie récente 

propose que le développement émotionnel se construise à partir de fonctions innées qui seront 

modelées par les expériences auxquelles les enfants seront exposées (Barrett, 2017; Hoemann et 

al., 2019). Ainsi, pour les enfants exposés à des traumas, cette tâche pourrait s’avérer difficile et 

la représentation mentale des concepts d’émotion pourrait être différente de celle des autres 

enfants (Jungilingens et al., 2022). Cette théorie vient nuancer la vision de la reconnaissance des 

émotions universelles au profit de la théorie de la reconnaissance des émotions construites 

(Jungilingens et al., 2022; Barrett, 2017). Ce concept fournit une explication aux conséquences 

délétères des expériences de maltraitance sur la capacité à reconnaitre les expressions faciales 

émotionnelles chez autrui (Pears & Fisher, 2005; Pollak et al., 2000). 

 Ainsi, plusieurs auteurs soutiennent que les enfants ayant été victimes d'abus ou de 

négligence présentent des particularités dans la reconnaissance des émotions faciales. À titre 

d’exemple, l’étude de Pollak et al. (2000) indique que les enfants négligés éprouvent plus de 

difficultés à détecter les expressions faciales, dont la tendance à généraliser la tristesse à d’autres 

émotions négatives. Conformément, Shipman et al. (2005) ont montré que les enfants négligés 
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ont de faibles habiletés dans la reconnaissance des émotions négatives telles que la colère et la 

tristesse. Les enfants maltraités requièrent alors plus d’informations sensorielles pour identifier 

l’expression de tristesse et sont moins compétents pour détecter la joie (Pollak & Sinha, 2002; 

Pollak & Tolley-Scheel, 2003). À l’inverse, une récente méta-analyse conclut que les enfants 

maltraités présentent plus de facilité à identifier la colère et la peur (Assed et al., 2020). Les 

expériences de maltraitance influencent donc la façon dont les enfants reconnaissent, 

comprennent et régulent leurs émotions (Luke & Banerjee, 2013; Pfaltz et al., 2019; Van den 

Berg et al., 2019).   

 La relation entre la reconnaissance des émotions chez l’adulte et le vécu de maltraitance 

durant l’enfance représente un sujet d’intérêt dans la recherche scientifique actuelle. Il s’avère 

que les difficultés perceptuelles des enfants étant victimes d'abus ou de négligence persistent 

jusqu’à l’âge adulte (Young & Widom, 2014). Gibb et al., (2009) ont évalué l’interprétation des 

émotions faciales chez des étudiants universitaires en les exposant à des stimuli faciaux de 

différentes intensités. Les résultats ont montré que les adultes ayant subi de la maltraitance dans 

leur enfance ont une sensibilité accrue à la colère. Similairement, l’étude d’English et al., (2018) 

a indiqué qu’un passé d’abus émotionnel chez les femmes est associé à une hypervigilence à 

l’émotion de la peur. Une récente méta-analyse soutient également que les expériences 

d’adversité durant l’enfance sont liées à des altérations du traitement des émotions faciales au 

niveau comportemental et neurophysiologique (Saarinen et al., 2021). Précisément, ces auteurs 

ont soulevé que les adultes ayant un vécu de la maltraitance présentent des temps de réaction plus 

rapide aux émotions de la tristesse et de la colère ainsi que des taux de précisions inférieurs aux 

émotions de la peur et de la joie. Tout récemment, une revue systématique de Bérubé et al., 

(2023) a étayé qu’un vécu de maltraitance chez un adulte est associé à des difficultés dans la 
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reconnaissance des émotions, particulièrement pour la joie, la colère et la peur. Ces auteurs ont 

mentionné que la joie semble plus difficile à détecter chez cette population, comparativement aux 

émotions négatives qui sont discriminées plus rapidement. De même, il a été conclu que la 

reconnaissance des émotions est liée à une plus grande activation cérébrale pour les adultes ayant 

vécu de la maltraitance (Bérubé et al., 2023).  

 Il existe beaucoup moins d’études ayant examiné la relation entre le vécu de la maltraitance 

durant l’enfance et la capacité de ces parents à reconnaître les émotions dans le visage des 

enfants. Turgeon et al. (2020) ont révélé que les différents types de maltraitance vécus par une 

mère durant son enfance sont liés à des répercussions différentes sur la reconnaissance des 

différentes émotions de base chez les enfants. Par exemple, un historique d’abus physique durant 

l’enfance a été lié à une réduction de la capacité à reconnaître la peur et la tristesse chez les 

enfants, alors qu’un passé d’abus sexuel et émotionnel est associé à des difficultés à identifier la 

colère chez les enfants. Les résultats ont aussi soulevé qu’un vécu de négligence émotionnelle est 

relié à une capacité accrue à reconnaître la colère, tandis qu’un historique de négligence physique 

est lié à une faible précision à identifier la joie. Similairement, l’étude de Neukel et al., (2019) a 

évalué l’impact du vécu de la maltraitance durant l’enfance sur la reconnaissance des émotions 

faciales des mères de leur propre enfant à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique 

fonctionnelle. Leurs résultats ont montré que la reconnaissance des émotions varie chez les mères 

ayant été exposés à la maltraitance puisqu’il n’active pas les mêmes régions du cerveau que les 

parents non exposés. Ces résultats supposent que la façon dont ils traitent les émotions est 

différente, ce qui pourrait expliquer certains comportements moins positifs envers leurs enfants 

(Neukel et al., 2019).   

Plusieurs études ont examiné l’impact du vécu de maltraitance sur l’habileté des mères à 

percevoir les expressions faciales émotionnelles, comme étant une compétence essentielle pour 
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une réponse maternelle sensible (Bérubé et al., 2020 ; Neukel et al., 2019 ; Turgeon et al., 2020). 

Pour leur part, Bérubé et al. (2020) ont évalué la relation de modération du vécu de la 

maltraitance pendant l’enfance sur le lien entre la reconnaissance des émotions des enfants chez 

les mères et les comportements sensibles pendant un jeu libre et une tâche structurée. Leurs 

résultats ont indiqué que l’association entre la reconnaissance des émotions et les comportements 

sensibles de la mère sont modérés par le passé de maltraitance durant l’enfance. Ainsi, pour les 

mères ayant un vécu de maltraitance sévère, une meilleure capacité à reconnaître les émotions des 

enfants est liée à des comportements moins sensibles envers leur enfant pendant le jeu libre et la 

tâche structurée alors que pour les autres parents, une bonne reconnaissance des émotions est 

associée à des comportements plus sensibles (Bérubé et al., 2020). Ces recherches ont alors mis 

en évidence l’idée que les caractéristiques perceptuelles chez les adultes ayant subi de la 

maltraitance peuvent susciter d’importantes conséquences sur la façon dont ces parents répondent 

et détectent les besoins de leur enfant.  

 Bien qu’il ait été documenté que la façon dont les parents perçoivent les signaux influence 

la manière dont ils se comportent avec leur enfant, cela porte aussi à croire qu’ils auraient un 

impact sur la façon dont ils se perçoivent en tant que parents. Plusieurs études ont souligné que 

les croyances parentales quant au rôle des expressions des émotions jouent un rôle essentiel sur la 

façon dont les parents répondent aux signaux de leur enfant (Hooven et al., 1995; Jones et al., 

2015). Les parents qui croient que les émotions sont importantes montrent des réponses plus 

sensibles envers leur enfant (Hooven et al., 1995). Les recherches scientifiques suggèrent donc 

que les enfants apprennent à réguler leurs émotions grâce aux différentes réactions parentales 

ainsi que par le biais de la communication socioémotionnelle avec le parent (Carreras et al., 2019; 

Leerkes et al., 2009). Enfin, l’habileté d’un parent à reconnaître avec précision une émotion et à 
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répondre avec sensibilité aux signaux émotionnels de son enfant est associée à une meilleure 

régulation des expériences émotionnelles chez l’enfant (Gunnar & Quevedo, 2007; Spinrad et al., 

2004) ainsi qu’à un meilleur développement (Schore, 2001).  

Étude proposée  

Les études actuellement disponibles présentent quelques limites. Tout d’abord, la majorité 

d’entre elles ont évalué les comportements sensibles dans un contexte de jeu libre. Pourtant, il a 

été proposé que des contextes plus variés sont nécessaires à l’évaluation de l’interaction parent-

enfant, puisque les contextes de jeu libre peuvent ne pas être un contexte suffisamment stressant 

pour entrainer des variations dans les comportements parentaux (Driscoll & Easterbrooks, 2007; 

Leite Ongilio et al., 2022). En effet, la documentation scientifique suggère que les parents ont 

tendance à adopter des comportements différents envers leur enfant en fonction du contexte des 

interactions dyadiques. Par exemple, Kwon et al. (2013) ont examiné les comportements 

sensibles du parent en l’exposant à une interaction dyadique avec son enfant dans deux contextes 

différents : un jeu libre et une tâche structurée. Leurs résultats ont révélé que les parents ont des 

comportements plus sensibles envers les besoins et les intérêts de leur enfant lors du jeu libre. 

Une autre étude similaire a également montré que les parents ont plus d’interactions sociales 

positives avec l’enfant dans un contexte de jeu libre (Lindsey et al., 2010). En comparaison, 

plusieurs études soutiennent que les parents interagissant avec leur enfant dans une tâche 

structurée ont adopté moins de comportements sensibles et positifs ainsi que plus d’intrusivité 

(Blacher et al., 2013; Dittrich et al., 2017; Kwon et al., 2013). L’association entre le contexte 

d’interaction et les comportements parentaux est encore plus significative chez les parents ayant 

subi de la maltraitance durant leur enfance. Muzik et al. (2017) ont étudié l’impact du vécu de 

maltraitance sur la parentalité en observant une interaction dyadique en contexte de jeu libre et de 
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tâche structurée. Ces auteurs ont soulevé que les mères maltraitées ont tendance à être 

significativement moins sensibles et à présenter plus d’affects négatifs que ceux du groupe 

contrôle, particulièrement lors de la tâche structurée. Notre étude comportera donc deux 

contextes d’observation des comportements sensibles, soit un jeu libre et une tâche structurée.   

Par ailleurs, la plupart des études recensées sur la sensibilité portent sur des mesures 

observationnelles. Pourtant, il a été reconnu que le point de vue des parents est essentiel et tout 

aussi important qu’une mesure objective (Bérubé et al., 2022). Ainsi, il serait pertinent d’inclure 

la perception des parents de leur capacité à offrir une réponse sensible au moyen d’un 

questionnaire autorapporté, en plus d’évaluer les comportements sensibles observés des parents 

durant une interaction dyadique. Pour prendre en compte ce point, l’outil Place aux parents sera 

utilisé. De plus, la plupart de ces études ont limité leur échantillon à des mères ayant vécu de 

l’abus, plus spécifiquement de l’abus physique ou sexuel. Il a donc été suggéré que les prochaines 

recherches devraient inclure la négligence pour obtenir une meilleure compréhension des effets 

de la maltraitance sous toutes ses formes (Bennet et al., 2006). D’autres auteurs ont également 

souligné que les études recensées utilisent un score global du vécu de la maltraitance, mais 

devraient plutôt avoir recours à un score de sévérité (Lotto et al., 2023). Le score moyen de 

sévérité sera donc utilisé pour l’étude actuelle.  

En faisant une recension des écrits scientifiques sur l’ensemble des variables à l’étude, 

aucune étude ne semble avoir documenté l’interaction entre le vécu de maltraitance, la perception 

de la réponse maternelle offerte aux besoins des enfants et les comportements sensibles observés 

durant deux contextes dyadiques, et ce indépendamment de l’effet modérateur de la 

reconnaissance des émotions déjà démontré dans le cadre du projet de recherche plus large 

(Bérubé et al., 2020) dont est issue la présente étude. Pourtant, la compréhension de ces 
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composantes est nécessaire afin d’optimiser les stratégies de pratiques parentales sensibles axées 

sur la reconnaissance des signaux émotionnels et de la perception de la réponse offerte aux 

besoins des enfants, surtout auprès des familles vivant en contexte d’adversité.  

Objectif et hypothèse de l’étude 

Considérant le peu d’écrits scientifiques sur l’ensemble des variables à l’étude, cette 

recherche est donc exploratoire et a pour objectif de bonifier les connaissances au sujet des 

facteurs contribuant à la sensibilité maternelle, particulièrement chez les mères ayant un vécu de 

maltraitance durant l’enfance. La présente étude s’appuie sur l’idée que le vécu de maltraitance 

serait associé différemment aux comportements sensibles des mères en fonction des contextes 

d’interaction, soit lors de jeux libres et lors d’une tâche. Plus particulièrement, la recherche ici 

proposée examinera l’effet modérateur de la perception maternelle de la réponse aux besoins des 

enfants sur le lien entre le vécu de la maltraitance et les comportements sensibles de la mère, 

indépendamment de l’effet modérateur de la reconnaissance des émotions. Sachant l’influence 

que la reconnaissance des émotions peut avoir sur la sensibilité maternelle, particulièrement chez 

les mères ayant vécu de la maltraitance, il apparaît important de prendre en considération cette 

aspect dans les analyses.   

 

Méthodologie 

Participants et procédure 

 Des mères et leur enfant âgé de deux à cinq ans (n = 57) ont été recrutés dans des 

organismes communautaires, via des annonces sur les réseaux sociaux ou des affiches sur les 
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murs de l’Université du Québec en Outaouais. Ce groupe d’âge a été ciblé puisqu’en bas de 2 

ans, les enfants utilisent majoritairement les pleurs pour communiquer leurs besoins. À partir de 

deux ans, les pleurs se font moins fréquents. Toutefois, l’enfant n’a pas encore acquis toutes les 

habiletés cognitives et langagières nécessaires pour exprimer clairement ses besoins. Les parents 

doivent alors être particulièrement attentifs aux signaux émotionnels faciaux, entre autres, pour 

comprendre leur enfant (DePasquale et Gunnar, 2020; Kwon et al., 2013; Henderson et al., 2017). 

La présente étude visait également à recruter des parents (autant des pères que des mères). 

Cependant, au moment de réaliser ces analyses, un nombre insuffisant de pères avait participé à 

l’étude pour permettre de les inclure dans les analyses. Les facteurs d’exclusions englobaient les 

mères qui ne comprennent pas la langue française à l’écrit et les enfants présentant des troubles 

de développement sévères. Il est à préciser que l’étude actuelle fait partie d’un projet de 

recherche de plus grande envergure mené par Annie Bérubé, professeure à l’Université du 

Québec en Outaouais.  

 Les participants ont été invités à se rendre au laboratoire de recherche à l’Université du 

Québec en Outaouais. En premier lieu, les enfants ont été pris en charge par une assistante de 

recherche, ce qui a permis d’expliquer aux mères le déroulement de l’étude, de répondre à leurs 

questions et de leur faire signer le formulaire de consentement. Une tâche informatisée a ensuite 

été administrée où les mères ont été exposées à une banque d’images montrant des expressions 

faciales d’enfants à différentes intensités d’émotions. Une fois cette tâche accomplie, les mères 

ont interagi avec leur enfant dans un contexte de jeux libres durant une période de huit minutes. 

Puis, l’interaction a été suivie d’une tâche structurée où l’enfant a été invité à ranger par lui-

même tous les jouets de la salle pendant une période de sept minutes. La tâche structurée a été 

réalisé ultimement pour créer un inconfort chez l’enfant, tout en ayant une activité quotidienne 

généralement effectuée entre la mère et l’enfant (Joosen et al., 2012; Leerkes, 2010). 
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L’interaction dyadique a d’ailleurs été filmée par deux caméras. Finalement, les mères ont rempli 

des questionnaires papier portant sur leurs expériences de maltraitance durant l’enfance et sur la 

réponse offerte aux besoins de l’enfant.   

Instruments de mesure 

Le vécu de maltraitance durant l’enfance 

 La version courte traduite et validée du Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) a été 

autoadministrée par la mère afin de vérifier la présence d’expériences traumatiques durant 

l’enfance (Paquette et al., 2004). Le questionnaire est composé de 28 items sur une échelle de 

Likert allant de 1 (jamais vrai) à 5 (très souvent vrai). Un score a été obtenu afin de déterminer 

les antécédents de maltraitance, à savoir l’abus physique, l’abus émotionnel, l’abus sexuel, la 

négligence physique et la négligence émotionnelle. Pour chaque forme de maltraitance, un score 

permet d’indiquer le degré de la sévérité vécue durant l’enfance (1 = une absence de maltraitance, 

2 = un niveau léger de maltraitance, 3 = un niveau modéré et 4 = un niveau sévère). Un score de 

sévérité global a été calculé en effectuant la moyenne des scores obtenus pour chaque forme de 

maltraitance (score totale allant de 1 à 4).  

 Le CTQ contient de bonnes caractéristiques psychométriques en ayant une cohérence 

interne adéquate ( ≥ 0.70), une fiabilité adéquate (Kappa ≥ 0.70) ainsi que des validités de 

contenu et de construit satisfaisantes (Saini et al., 2019). Plus précisément, la version courte et 

traduite en français du CTQ présente une bonne consistance interne des échelles variant entre 

0,68 et 0,91 ainsi qu’une bonne stabilité temporelle variant entre 0,73 et 0,94 (Paquette et al., 

2004). Enfin, la validité transculturelle de la version courte du CTQ a été largement documentée 

auprès d’échantillons de participants danois (Kongerslev et al., 2019), japonais (Mizuki & 
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Fujiwara, 2021), espagnols (Hernandez et al., 2013), italiens (Sacchi et al., 2018), coréens (Kim 

et al., 2013) et bien d’autres. 

Les comportements sensibles 

 Les interactions dyadiques ont été filmées par deux caméras pour ensuite être codifiées par 

des assistantes de recherche formées. Pour cette mesure, le Coding Interactive Behavior (CIB; 

Feldman, 1998) a été utilisé. Cet instrument d’observation se compose de 24 énoncés mesurant 

différents comportements verbaux et non verbaux. Le CIB comprend trois sous-échelles qui 

représentent les comportements du parent (11 items), de l’enfant (10 items) et de la dyade (3 

items). Ces comportements ont été codifiés sur une échelle de type Likert allant de 1 (un peu) à 5 

(beaucoup). Un total de 20% des interactions mère-enfant a été codifié (n =12) par deux 

assistants de recherche afin d’obtenir un accord inter-juge. La fidélité inter-juges a été très 

satisfaisante (k =.88).  

 Le CIB a été validé à plusieurs reprises et a montré une sensibilité adéquate sur des 

populations cliniques (Feldman et al., 2009; Keren et al., 2001) et non cliniques (Feldman & 

Klein, 2003; Klein & Feldman, 2007) ainsi qu’auprès de groupes de participants diversifiés tels 

que des nourrissons (Feldman & Masalha, 2010; Viaux-Savelon et al., 2014), des enfants d’âges 

préscolaires (Keren & Feldman, 2005), d’âges scolaires (Dollberg & Keren, 2020) et des 

adolescents (Feldman, 2010). Dans le cadre de la présente étude, cinq items de la sous-échelle de 

la mère (évalués sur une échelle de 1 à 5) ont été additionnés pour former un score global de la 

sensibilité maternelle mesurée par les comportements positifs observés. Ces sous-échelles 

englobent la reconnaissance de la mère aux signaux de l’enfant, la débrouillardise, 
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l’établissement de limites, le soutien parental et la variation des affects. La cohérence interne 

(alpha de Cronbach) de ces cinq items est satisfaisante ( = 0,91).  

La perception de la difficulté dans la réponse aux besoins de l’enfant 

La version adaptée en recherche de l’outil Place aux Parents (Bérubé et al., 2015) a été 

utilisée pour évaluer la sensibilité autorapportée. L’outil est composé de trois sous-échelles, soit : 

les besoins des enfants (10 items), la réponse aux besoins (13 items) et les facteurs familiaux et 

environnementaux (12 items). Pour les besoins de cette étude, la sous-échelle portant sur la 

réponse parentale aux besoins de l’enfant a été utilisée. Pour chaque item, les mères ont indiqué 

leur niveau de préoccupation quant à leur capacité à répondre adéquatement aux besoins de leur 

enfant en utilisant une échelle de trois points. Pour chaque affirmation, la mère doit indiquer si 

elle peut assurer 1) facilement; 2) parfois difficilement ou 3) difficilement de répondre aux 

besoins. Dans le cadre de ce projet de recherche, six items de la sous-échelle de la réponse 

parentale aux besoins ont été utilisés pour former un score moyen. Plus le score est élevé, plus la 

perception de la réponse aux besoins de l’enfant est difficile. Ces six énoncés représentent les 

exigences adaptées aux capacités de l’enfant, la routine, la discipline, la stimulation générale, 

l’intérêt et l’aide à la résolution de problèmes. La cohérence interne (l’indice alpha de Cronbach) 

de ces six items est acceptable ( = 0,69).  

L’outil a permis également de recueillir des données sociodémographiques sur les familles 

(p. ex., le revenu familial, le niveau d’éducation de la mère, l’âge de la mère et de l’enfant, etc.). 

La reconnaissance des émotions chez les mères 
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 Une tâche informatisée a été utilisée, similaire à la tâche Facial Expression Megamix 

(Young et al., 1997) pour évaluer la reconnaissance des émotions chez les mères. Les 

participantes ont été exposées à un répertoire d’images contenant des visages d’enfants étant 

d’origine caucasienne, soit un garçon et une fille. Les visages ont été produits par la base de 

données The Child Affective Facial Expression (CAFE). Les expressions faciales d’enfants 

expriment une émotion à valence positive, négative ou neutre basée sur les six émotions de base 

(c.-à-d., la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse et la surprise). À l’aide de la technique de 

morphage effectuée par le logiciel Fantamorph, les stimuli combinent deux expressions 

émotionnelles différentes à des pourcentages variés (p. ex., 20%, 35%, 50%, 65% et 80%). Au 

total, les mères ont été exposées à 450 images. Dans l’optique de réduire la fatigue, trois blocs de 

150 images en nuance de gris ont été présentés dans un ordre aléatoire. Les participantes ont 

identifié l’émotion dominante exprimée dans chaque stimulus et aucune rétroaction n’a été 

offerte sur l’exactitude de la réponse. Afin de créer un score sur la performance totale de la tâche 

de la reconnaissance des émotions, les taux de réussite sans biais ont été calculés (Wagner, 1993) 

et ont été transformés en arcsinus. La moyenne des taux de réussite sans biais pour les six 

émotions de base représente le score des participantes à la tâche de reconnaissance des 

expressions émotionnelles. Paiva-Silva et al. (2016) ont d’ailleurs souligné l’apport de cette 

technique pour la reconnaissance des émotions dans leur méta-analyse. 

Analyses réalisées 

 Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel IBM SPSS. Dans un premier temps, des 

statistiques descriptives ont été produites pour l’ensemble des variables à l’étude. Des 

corrélations bivariées ont ensuite été calculées sur l’ensemble de l’échantillon afin de vérifier le 

lien entre les variables à l’étude. Puis, des analyses de régressions linéaires multiples ont été 
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effectuées afin de tester le rôle modérateur de la perception de la difficulté à répondre aux 

besoins de l’enfant sur le lien entre le vécu de la maltraitance et les comportements sensibles 

observés, indépendamment de l’effet modérateur de la reconnaissance des émotions. Le niveau 

d’éducation de la mère a été utilisé comme variable contrôle puisqu'il est relié aux variables à 

l'étude.  

 Une analyse de modération a été réalisée avec la commande PROCESS 3.1 (Hayes, 2017) 

afin d’étudier les effets modérateurs de la perception de la difficulté à répondre aux besoins de 

l’enfant rapportée par la mère et de la reconnaissance des émotions sur la relation entre le vécu de 

maltraitance de la mère et les comportements sensibles observés. Le modèle 2 de PROCESS a été 

utilisé. La figure 1 illustre ce modèle dans lequel nos variables ont été intégrées. La principale 

caractéristique de la commande PROCESS 3.1 consiste au fait qu’elle fournit un estimateur 

d’erreur standard étant conforme à l'hétéroscédasticité (HCSE) des estimations des paramètres 

des MCO, qui ne suppose pas l'homoscédasticité (Hayes et Cai, 2007). L'utilisation d'un tel 

estimateur HCSE est fortement suggérée pour tester l'égalité de pentes indépendantes (Rosopa et 

al., 2019). Selon un examen du tracé des résidus normalisés par rapport aux valeurs prédites 

normalisées, nos analyses ont révélé une violation de l’hypothèse d’homoscédasticité, justifiant 

ainsi l’utilisation de HCSE. Pour ce faire, le HCO (Huber-White) a été utilisé (Rosopa et al., 

2019). Étant donné que le niveau d’éducation des mères a été fortement corrélé avec toutes les 

autres variables, cette variable a été incluse dans le modèle en tant que variable contrôle. Toutes 

les variables indépendantes ont été centrées sur la moyenne avant l'analyse pour faciliter 

l'interprétation des effets interactifs. Le niveau de signification p ainsi que les intervalles de 

confiance bootstrapped à 95% ont été utilisés pour conclure à un effet significatif. Pour les deux 

variables modératrices, les interactions ont été conditionnées à des niveaux faibles (-1 É.T), 

modérés (moyenne) et élevés (+1 É.T) afin d'interpréter la nature des interactions (Aikens et al., 
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1991). Le modèle a été calculé une fois avec les comportements sensibles pendant le jeu libre et 

une seconde fois pendant la tâche structurée. 

 

 

Figure 1.  

 

Schéma du modèle 2 dans PROCESS avec les variables à l’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Analyses préliminaires 

 Des analyses descriptives ont d’abord été réalisées pour toutes les variables de l’étude à 

l’aide de SPSS (voir tableau 1). Des corrélations bivariées ont permis d’ examiner les relations 

linéaires entre le vécu de la maltraitance, les comportements sensibles de la mère, la perception 

de la difficulté de réponse aux besoins de l’enfant et la reconnaissance des émotions (voir tableau 

2). Des variables démographiques ont aussi été ajoutées pour examiner leur association avec les 

variables d’intérêt.  

Vécu de la 

maltraitance (x) 

Comportements 

sensibles (y) 

Perception de la difficulté à 

répondre aux besoins (w) 

Reconnaissance des 

émotions (z) 
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 Les moyennes et écarts-types pour l’ensemble des variables utilisées pour les analyses 

subséquentes sont présentés dans le tableau 1. L’analyse de fréquence a révélé que 18 mères 

(31,6 %) ont déclaré n’avoir aucun antécédent de maltraitance, tandis que les autres ont au moins 

subi une forme de maltraitance de niveau léger à sévères. Les comportements sensibles ont été 

légèrement plus élevés durant le jeu libre (M = 3.46, É.T. = 0,91) que la tâche structurée (M = 

3,17, É.T. = 0,94). Le tiers des dyades (33,3 %) ont obtenu un score inférieur à 3 lors du jeu libre 

et 49,1 % lors de la tâche structurée, ce qui suggère des difficultés à adopter des comportements 

sensibles. Les moyennes de l’échantillon indiquent que la majorité des mères (n= 46) ont 

rapporté pouvoir facilement répondre aux besoins de leur enfant (M = 1,21, É.T. = 0,26). Ceci dit, 

l’analyse de fréquence a révélé que 11 mères considèrent qu’elles offrent une réponse modérée à 

difficile aux besoins de leur enfant. Dans la tâche de reconnaissance des émotions, les mères ont 

pu reconnaître en moyenne l'émotion dominante sur 68 % des essais (É.T. = 0,08). Les mères ont 

obtenu des scores très élevés dans l’identification de l’émotion de la joie (M = 1,12, É.T. = 0,10) 

et de la colère (M = 0,86, É.T.= 0,08). À l’inverse, elles semblent avoir eu plus de difficultés à 

reconnaître l’émotion du dégoût (M = 0,35, É.T. = 0,18) et de la peur (M = 0,41, É.T. = 0,17). 

Quant à la tristesse (M = 0,73, É.T. = 0,12) et la surprise (M = 0,62; É.T. = 0,10), les mères ont 

été en mesure d’identifier correctement l’émotion la majorité du temps. Les variables 

démographiques ont aussi montré que les enfants participant à l’étude étaient âgés en moyenne de 

46 mois (É.T. = 12,53), alors que les mères étaient âgées de 33 ans (É.T. = 5,32). Parmi les mères, 

82,5 % étaient d’origines caucasiennes, 24,6 % n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires 

et 38,6% ont obtenu un diplôme universitaire. Puis, 57,9 % ont un revenu familial annuel 

inférieur à 24 000$ et 26,3 % ont un revenu familial supérieur à 52 000$. Pour les variables ne 

présentant pas de distribution normale, les valeurs extrêmes ont été transformées selon la 
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technique Winsor proposée par Thompson (2006). Au total, seul le score d’une mère a été 

transformé pour la réponse aux besoins de l’enfant.  

 

Tableau 1.  

Statistiques descriptives des variables de l'étude (n=57) 

 

Note. Les scores ordinales de niveau d’éducation parentale : 1 = primaire, 2 = secondaire, 3 = Diplômes d’études 

professionnelles, 4 = Collégial, 5 = universitaire; Les scores ordinales du revenu familial : 1 = 0 à 23 999$, 2 = 

24 000 à 32 999$, 3 = 33 000 à 39 999$, 4 = 40 000 à 45 999$, 5 = 46 000 à 51 999$, 6 = 52 000$ et plus.   

 

 

 

     Asymétrie Kurtosis 
 Moyenne Écart-

type 

Mininum Maximum Statistiques Erreur 

standard 

Statistiques Erreur 

standard 

Vécu de la 

maltraitance 

1,69 0,87 1,00 4,00 1,56 0,32 1,44 0,62 

Comportements 

sensibles-Jeu libre 

3,46 0,91 1,00 4,80 -0.55 0,32 -0,24 0,62 

Comportements 

sensibles-Tâche 

3,17 0,94 1,40 4,80 0,14 0,32 -1,31 0,62 

Perception de la 

difficulté à 

répondre aux 

besoins 

1,21 0.26 1,00 2,00 1,34 0,32 1,50 0,62 

Reconnaissance 

des émotions 

0,68 0,08 0,52 0,94 0,52 0,32 1,21 0,62 

Niveau 

d’éducation 

parentale 

3,16 1,69 1,00 5,00 -0,07 0,32 -1,75 0,62 

Revenu familial 2,63 2,19 1,00 6,00 0,79 0,32 -1,27 0,62 

Âge de l’enfant 

(mois) 

45,95 12,53 17 69 -0,16 0,32 -0,53 0,62 

 

Âge de la mère 33,03 5,32 22 45 -0,11 0,32 -0,41 0,62 
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 Quant aux corrélations bivariées, les résultats indiquent que le vécu de maltraitance est relié 

négativement à la reconnaissance des émotions (r = -0,26, p = 0,05), au niveau d’éducation 

parentale (r = -0,41, p < 0,001) et au revenu familial (r = -0,29, p = 0,03). Les comportements 

sensibles durant le jeu libre sont corrélés positivement aux comportements sensibles durant la 

tâche (r = 0,48, p < 0,001) ainsi qu’associés négativement à la perception de la difficulté à 

répondre aux besoins (r = -0,30, p = 0,02). Une relation positive et significative entre les 

comportements sensibles durant le jeu libre et le niveau d’éducation parentale a été trouvée (r = 

0,36, p = 0,007). Les comportements sensibles durant la tâche structurée sont aussi reliés 

négativement à la perception de la difficulté à répondre aux besoins (r = -0,27, p = 0,04) ainsi que 

positivement au niveau d’éducation parentale (r = 0,37, p = 0,004). La difficulté à répondre aux 

besoins telle que perçue par les mères est corrélée négativement au niveau d’éducation parentale 

(r = - 0,32, p = 0,02). Des relations positives significatives ont également été trouvées entre la 

reconnaissance des émotions et le niveau d’éducation parentale (r = 0,31, p = 0,02) ainsi qu’entre 

le revenu familial et la reconnaissance des émotions (r = 0,33, p = 0,01). Le niveau d’éducation 

parentale a aussi été corrélé à l’âge de la mère (r =0,29, p = 0,03). De même, pour le revenu 

familial qui a été relié positivement et significativement au niveau d’éducation parentale (r = 

0,74, p < 0,001) ainsi qu’à l’âge de la mère (r = 0,30, p = 0,02). Le niveau d’éducation parentale 

a donc été inclus comme variable contrôle dans les analyses subséquentes. Le revenu n’a pas été 

inclus étant donné sa forte corrélation avec le niveau d’éducation. 
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Tableau 2.  

Statistiques des corrélations bivariées des variables de l'étude (n=57) 

** p < 0,01 (bilatéral) 

* p < 0,05 (bilatéral)  

 

 

Analyses de modération 

Comportements sensibles durant le jeu libre 

D’abord, une analyse a été effectuée en utilisant les comportements sensibles durant le jeu 

libre (voir tableau 3 et figure 2). Le modèle était significatif (F(6, 50) = 5,55, p = 0,0002), avec 

des variables expliquant 35,21 % de la variance totale. Tel que démontré dans le tableau 3, la 

 1 2      3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Vécu de la maltraitance -          

2. Comportements sensibles-

Jeu libre 

0,07 -         

3. Comportement sensibles-

Tâche 

-0,17 0,48** -        

4. Perception de la difficulté 

à répondre aux besoins 

0,21 -0,30* -0,27* -       

5. Reconnaissance des 

émotions 

-0,26* -0,10 -0,07 -0,02 -      

6. Niveau d’éducation 

parentale 

-0,41** 0,36** 0,37** -0,32* 0,31* -     

7. Revenu familial -0,29* 0,21 0,19 -0,19 0,33* 0,74** -    

8. Âge de l’enfant (mois) -0,12 -0,04 0,12 -0,08 0,23 0,07 0,13 -   

9. Âge de la mère -0,10 -0,01 0,04 -0,23 -0,11 0,29* 0,30* 0,13 -  

10. Origine ethnique de la 

mère 

-0,01 -0,18 0,07 -0,19 -0,21 0,20 -0,05 0,03 0,14 - 
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perception de la difficulté à répondre aux besoins (b = -0,73, p = 0,05), la reconnaissance des 

émotions (b = -3,49, p = 0,02) et le niveau d’éducation parentale (b = 0,23, p = 0,003) sont des 

prédicteurs indépendants significatifs des comportements sensibles durant le jeu libre. 

L’interaction entre le Vécu de maltraitance x Perception de la difficulté à répondre aux besoins 

est positive et significative (b = 0,84, p = 0,004), et explique 4,74% du changement additionnel 

au modèle (R2 change = 0,05; p = 0,004). Ainsi, plus la perception de la difficulté de répondre 

aux besoins de l’enfant augmente, plus la relation entre le vécu de la maltraitance et les 

comportements sensibles est forte. L’interaction entre le Vécu de maltraitance x Reconnaissance 

des émotions est également significative, bien que négative cette fois (b = -5,50, p = 0,005), et 

explique 7,16% du changement additionnel au modèle (R2 change = 0,072; p = 0,005). Donc, plus 

la reconnaissance des émotions augmente, plus le lien entre le vécu de la maltraitance et les 

comportements sensibles diminue. En combinant les deux interactions, ces deux modérateurs 

expliquent 9,73% du changement additionnel du modèle (R2 change = 0,0973; p = 0,0004). 
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Tableau 3.  

 

Modèle de régression multiple pour les comportements sensibles durant le jeu libre avec une 

modération par la perception de la réponse aux besoins et la reconnaissance des émotions. 

 

 b SE b 95% CI p 

   LL UL  

Constant 2,60 0,28 2,05 3,16 .0001 

Vécu de la maltraitance  -0,01 0,14 -0,27 0,28 0,97 

Perception de la 

difficulté à répondre 

aux besoins 

-0,73 0,36 -1,45 -0,01 0,05 

Reconnaissance des 

émotions 

-3,49 1,42 -6,33 -0,65 0,02 

Niveau d’éducation 0,23 0,07 0,08 0,37 0,003 

Interaction 1 0,84 0,28 0,28 1,40 0,004 

Interaction 2 -5,50 1,88 -9,27 -1,72 0,005 

Interaction 1: Vécu de maltraitance x Réponse aux besoins 

Interaction 2: Vécu de maltraitance x Reconnaissance des émotions 
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Figure 2.  

 

Résultats de l’analyse de la modération de la perception de la réponse aux besoins et de la 

reconnaissance des émotions durant le jeu libre avec coefficients de régression non standardisés. 

 

*p < 0,05 ; **p < 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En utilisant la méthode proposée par Aikan et al. (1991) et par Dawson (2014), des tests de 

pentes simples ont été effectués afin d’interpréter l’interaction entre la maltraitance et la 

perception de la difficulté à répondre aux besoins des enfants (voir figure 3). L’interaction entre 

le vécu de maltraitance et la reconnaissance des émotions ne sera pas interprétée ici puisqu’elle a 

déjà été documentée dans un article scientifique publié (Bérubé et al., 2020). La difficulté à 

répondre aux besoins telle que perçue par la mère a été mesurée à des niveaux faible (-1 É.T.) et 

élevé (+ 1 É.T.). Les résultats montrent que les mères qui rapportent avoir une réponse facile aux 

besoins de leur enfant ont des comportements particulièrement sensibles envers leur enfant 

lorsqu’elles ont vécu aucune ou peu de maltraitance durant l’enfance. Cette relation tend à 

s’inverser lorsque les mères ont vécu des niveaux plus sévères de maltraitance. Ainsi, lorsque les 

Comportements sensibles 

durant le jeu libre 

Vécu de la maltraitance 

Reconnaissance des 

émotions 

Réponse aux besoins 

Niveau d’éducation 

Maltraitance x Réponse 

Maltraitance x 

Reconnaissance 

b = 0,23**  
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Faible niveau de maltraitance Haut niveau de maltraitance 

mères ont vécu des niveaux plus sévères de maltraitance, elles rapportent une réponse facile aux 

besoins et présentent des comportements moins sensibles. Le graphique des pentes suggère que 

chez les mères rapportant une réponse difficile aux besoins, les comportements sensibles sont 

plus faibles pour les mères qui n’ont pas vécu de maltraitance, mais ils augmentent lorsque la 

sévérité de la maltraitance vécue augmente. Par ailleurs, les mères ayant un vécu de maltraitance 

semblent montrer des comportements de sensibilité modérés, peu importe si elles rapportent qu’il 

est facile ou difficile de répondre aux besoins de leur enfant.  

 

 

Figure 3. 

 

Les pentes simples indiquant la relation linéaire entre le vécu de maltraitance et les 

comportements sensibles durant le jeu libre pour les deux différents niveaux de la perception de 

la réponse aux besoins. 
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Comportements sensibles durant la tâche 

 Ensuite, une seconde analyse a été effectuée en utilisant les comportements sensibles durant 

la tâche structurée. Les résultats indiquent que le modèle est significatif (F(6, 50) = 16,80, p < 

0,0001) et que les variables expliquent 35,63 % de la variance totale des comportements sensibles 

pendant la tâche. Tel que démontré dans le tableau 5 et la figure 4, le vécu de maltraitance durant 

l’enfance (b = -0,40, p = 0,01), la reconnaissance des émotions (b = -4,44 p = 0,002) et le niveau 

d’éducation parentale (b = 0,19, p = 0,02) sont des prédicteurs indépendants significatifs des 

comportements sensibles durant la tâche. L’interaction Vécu de maltraitance x Perception de la 

difficulté à répondre aux besoins est positive et significative (b = 0,61, p = 0,04). Cette 

interaction explique  2,38% de changement additionnel au modèle (R2 change = 0,024, p = 0,04). 

Ainsi, plus la perception de la difficulté de réponse aux besoins de l’enfant augmente, plus le lien 

entre le vécu de la maltraitance et les comportements sensibles est fort. L’interaction entre le 

Vécu de maltraitance x Reconnaissance des émotions est également significative et négative (b = 

-8.31, p < .0001), et elle 15,35% au changement additionnel du modèle (R2 change= 0,15, p < 

0,0001). Donc, plus la reconnaissance des émotions augmente, plus la relation entre le vécu de la 

maltraitance et les comportements sensibles diminue. En combinant les deux interactions, ces 

deux modérateurs expliquent 15,78% (R2 change = 0,16, p < 0,0001) du changement additionnel 

au modèle. 
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Tableau 4.  

 

Modèle de régression multiple pour les comportements sensibles durant la tâche avec une 

modération par la perception de la réponse aux besoins et la reconnaissance des émotions. 

 

 B SE b 95% CI p 

   LL UL  

Constant 2,39 0,27 1,84 2,93  0,0001 

Vécu de maltraitance  -0,40 0,14 -0,69 -0,12 0,01 

Perception de la 

difficulté à répondre 

aux besoins 

-0,25 0,40 -1,06 0,55 0,53 

Reconnaissance des 

émotions 

-4,44 1,36 -7,17 -1,72 0,002 

Niveau d’éducation des 

parents 

0,19 0,08 0,03 0,35 0,02 

Interaction 1 0,61 0,29 0,03 1,19 0,04 

Interaction 2 -8,31 1,55 -11,42 -5,20  0,0001 

Interaction 1 : Vécu de la maltraitance x Perception de la réponse aux besoins 

Interaction 2 : Vécu de la maltraitance x Reconnaissance des émotions 
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Figure 4.  

 

Résultats de l’analyse de la modération de la perception de la réponse aux besoins et de la 

reconnaissance des émotions durant la tâche structurée avec coefficients de régression non 

standardisés. 

 

*p < 0,05 ; **p<0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nature des interactions bidirectionnelles a donc été interprétée. Comme recommandé par 

Aikan et al. (1991) et Dawson (2014), des tests de pentes simples ont été effectués.  

Étant donné que l’interaction entre le vécu de maltraitance et la reconnaissance des émotions a 

déjà fait l’objet d’une publication scientifique (Bérubé et al., 2020), seule l’interaction entre la 

maltraitance et la perception de la difficulté à répondre aux besoins sera interprétée dans le cadre 

de cet essai. La perception de la difficulté dans la réponse aux besoins a été mesurée à des 

niveaux faible (-1 É.T.) et élevé (+ 1 É.T.). L’interaction entre le vécu de la maltraitance et la 

perception de la difficulté à répondre aux besoins a permis de prédire les comportements 

sensibles durant la tâche structurée (voir figure 5). Les résultats ont révélé que les mères 

Vécu de maltraitance 

Comportements 

sensibles durant la 

tâche 

Reconnaissance des 

émotions 

Réponse aux besoins 

Niveau d’éducation 

Vécu de maltraitance x 

Réponse 

Vécu de maltraitance x 

Reconnaissance 

b = 0,19*  
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rapportant une réponse facile aux besoins de leur enfant ont des comportements particulièrement 

sensibles lorsqu’elles ont vécu peu ou aucune maltraitance durant leur enfance. À l’inverse, 

lorsque les mères perçoivent offrir une réponse difficile aux besoins, les comportements sensibles 

observés sont plus faibles en absence de maltraitance, mais ils tendent à augmenter lorsque les 

mères ont vécu de hauts niveaux de maltraitance. Il semble donc que de manière générale, la 

perception que la mère a de sa capacité à répondre aux besoins des enfants soit associée à sa 

façon de se comporter avec son enfant, lorsque les mères n’ont pas subi de maltraitance durant 

leur enfance. Par contre, dans les cas où les mères ont vécu de la maltraitance, leur sensibilité est 

plus élevée lorsqu’elles rapportent éprouver plus de difficultés à répondre aux besoins de leur 

enfants. Néanmoins, dans la tâche structurée, lorsque les mères rapportent une réponse difficile 

aux besoins, leurs comportements sensibles envers leur enfant sont modérés, et ce peu importe le 

niveau de maltraitance subi durant l’enfance.  
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Faible niveau de maltraitance Haut niveau de maltraitance 

Figure 5.  

 

Les pentes simples indiquant la relation linéaire entre le vécu de maltraitance et les 

comportements sensibles durant la tâche pour les deux différents niveaux de perception de la 

réponse aux besoins. 

 

 
 

 

 

 

Discussions 

 

 La présente étude avait pour objectif d’évaluer les effets modérateurs de la perception de la 

difficulté de réponse parentale offerte aux besoins des enfants et de la reconnaissance des 

émotions sur le lien entre le vécu de la maltraitance des mères durant l’enfance et leurs 

comportements sensibles observés, soit durant un jeu libre et une tâche structurée de rangement 

de jouets. Bien que les comportements sensibles observés et le vécu de la maltraitance soient bien 

documentés, rares sont les études qui examinent comment la sensibilité autorapportée et la 

reconnaissance des émotions interagissent avec ces variables, d’où la contribution unique de cette 
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étude. Les résultats obtenus ont permis de constater que la réponse aux besoins de l’enfant 

autorapportée interagit significativement avec le vécu de la maltraitance de la mère durant 

l’enfance en influençant les comportements sensibles observés autant durant le jeu libre que la 

tâche structurée. En fonction de la documentation actuelle, il était attendu que les mères 

rapportant offrir une réponse difficile aux besoins de leur enfant adopteraient des comportements 

sensibles lorsqu’ils ont vécu de la maltraitance durant leur enfance (Driscoll & Easterbrooks, 

2007; Fitzgerald et al., 2005; Kobayashi et al., 2021). Conformément à ces études recensées, les 

analyses ont indiqué qu’autant dans le jeu libre que la tâche structurée les mères rapportant offrir 

une réponse difficile aux besoins adoptent moins de comportements sensibles lorsque le niveau 

de maltraitance vécue est faible, alors qu'elles adoptent des comportements plus sensibles lorsque 

la sévérité de la maltraitance subie durant l’enfance est élevée. À l’inverse, les mères rapportant 

répondre facilement aux besoins sont moins sensibles lorsqu’elles ont vécu de la maltraitance 

sévère durant leur enfance, alors que les mères ayant subi peu ou pas de maltraitance adoptent des 

comportements plus sensibles, et ce peu importe le contexte d’interaction. Or, les résultats 

présentent des différences en fonction du contexte dyadique. Dans le jeu libre, les mères ayant 

vécu de la maltraitance montrent des comportements sensibles modérés, peu importe si elles 

rapportent une réponse facile ou difficile aux besoins de leur enfant. Une différence émerge dans 

la tâche structurée. D’autre part, chez les mères rapportant une réponse facile aux besoins, les 

mères sans vécu de maltraitance ont des comportements plus sensibles, alors que celles avec vécu 

de maltraitance ont des comportements de sensibilité plus faibles. Tandis que chez les mères 

rapportant une réponse difficile aux besoins de leur enfant, toutes les mères sont dans la moyenne 

au niveau de leur sensibilité, et ce peu importe le niveau de maltraitance subi durant leur enfance. 

Les résultats obtenus sont très similaires à ceux de Driscoll et Easterbrooks (2007). En effet, ces 

auteurs ont trouvé que les jeunes mères rapportant une réponse facile aux besoins de leur enfant 
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et ayant vécu des abus physiques durant leur enfance ont adopté des comportements moins 

sensibles durant le jeu libre. À l’inverse, ces auteurs ont soulevé que les mères plus âgées 

rapportant une réponse facile aux besoins de leur enfant ont tendance à adopter des 

comportements plus sensibles, et ce peu importe le niveau de maltraitance vécu. Les résultats 

actuels sont également similaires à ceux de Kobayashi et al. (2021) qui ont montré que plus les 

femmes ayant vécus de la violence conjugale rapportent une réponse facile aux besoins, moins 

elles ont de comportements sensibles observés. Un constat similaire à nos résultats a été fait dans 

l’étude de Fitzgerald et al., (2005) qui a révélé qu’une réponse difficile aux besoins de l’enfant 

rapportée par les mères ayant vécu des abus sexuels est associée à des comportements plus 

sensibles durant le jeu libre. En réponses aux défis rencontrés par les mères maltraitées durant 

leur enfance, ces conclusions pourraient être expliquées par le fait que ces mères ont des 

perceptions d’elles-mêmes plus erronées, rapportant ainsi des réponses aux besoins suggérant une 

confiance élevée en leurs compétences parentales en terme de sensibilité, comparativement à 

celles ayant subi peu ou pas de maltraitance.  

  Nos résultats trouvent aussi écho dans les recherches sur la théorie de la mentalisation. La 

mentalisation réfère à la capacité des parents à réfléchir sur leurs propres états mentaux et ceux 

de leur enfant en plus d’attribuer un sens à leurs comportements et ceux d’autrui (Allen, Fonagy 

& Bateman, 2008; Fonagy & Allison, 2013). Elle se définit par la capacité parentale de se 

représenter et d’interpréter les comportements de leur enfant (Zeegers et al., 2017), faisant 

référence étroitement à la définition de la sensibilité parentale d’Ainsworth. Il s’avère que les 

parents ayant des difficultés sur le plan de la mentalisation présentent plus de distorsions et 

d’attributions négatives envers leur enfant, ce qui suggère qu’ils interprètent inadéquatement les 

signaux de l’enfant (Midgley et al., 2017). Certains auteurs ont aussi montré que la perception de 

la compétence parentale pourrait aussi être associée à la mentalisation (Gordo et al., 2020; 
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Manshadi et al., 2023). Par exemple, Gordo et al. (2020) ont soutenu que la compétence parentale 

peut jouer un rôle important dans la relation entre la fonction parentale réflexive et l’adaptation 

socioémotionnelle des enfants chez les parents d’enfants âgés de 2 à 36 mois. Il a été montré que 

les parents ayant de hauts niveaux de capacité à mentaliser ont une meilleure satisfaction 

parentale et un bon sentiment de compétence parentale (Berthelot et al., 2019; Rostad & 

Whitaker, 2016). Ainsi, les résultats obtenus pourraient aussi être expliqués par le sentiment de 

compétence parentale, c’est-à-dire que la perception du parent de sa compétence à fournir une 

réponse adéquate aux besoins de son enfant pourrait augmenter ses comportements sensibles. 

Cette hypothèse est soutenue par une étude récente ayant montré que la capacité des parents à 

répondre aux signaux de leur bébé, telle que mesurée par un questionnaire autorapporté, est 

corrélée au sentiment de compétence parentale (Abuhammad, 2021). Précisément, cet auteur a 

révélé qu’une bonne perception de son image de soi et de son enfant sont liées à la capacité de la 

mère à répondre de façon appropriée aux signaux de l’enfant. Conformément, Amankwaa et al. 

(2007) ont évalué la perception de 23 mères d’enfants prématurés et leurs réactions à l’égard des 

signaux de leur enfant. Leurs résultats ont montré que les mères déclarent réagir positivement aux 

signaux de l’enfant lorsqu’elles se sentent soutenues et qu’elles ont une meilleure estime d’elles-

mêmes. Ces études appuient donc les résultats de l’étude actuelle, soit qu’une mère ayant une 

bonne perception d’elle-même est en mesure d’avoir plus confiance en ses capacités de répondre 

facilement aux besoins de son enfance. Ce constat est davantage perçu chez les mères ayant vécu 

peu ou pas de maltraitance durant leur enfance. Notamment, Manshadi et al. (2023) ont évalué le 

rôle médiateur de la fonction parentale réflexive et du soutien social sur la relation entre le vécu 

de maltraitance durant l’enfance et le sentiment de compétence parentale. Les résultats ont 

soulevé que la maltraitance vécue durant l’enfance a un effet direct négatif sur le sentiment de 

compétence parentale. À l’inverse, lorsque les parents ont un fonctionnement réflexif plus élevé, 
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ils adoptent des comportements plus sensibles et sont plus disponibles à répondre adéquatement 

aux signaux de leur enfant (Alvarez-Monjaràs et al., 2019; Slade, 2005; Ensink et al., 2016; 

Stacks et al., 2014). Une méta-analyse a d’ailleurs établi que la fonction parentale réflexive est un 

objectif thérapeutique efficace pour les interventions auprès des parents (Lo et Wong, 2022), 

surtout afin d’améliorer la qualité des interactions parent-enfant (Menashe-Grinberg et al., 2022; 

Sadler et al., 2013), la sensibilité parentale (Menashe-Grinberg et al., 2022; Suchman et al., 2010) 

ainsi que la réponse aux signaux de l’enfant (Slade, 2005, 2007).  

Implications cliniques 

 L’étude actuelle présente des résultats prometteurs pour l’avancement des connaissances 

dans le domaine de la sensibilité parentale et pour le soutien des interventions familiales auprès 

des parents ayant vécu de la maltraitance durant leur enfance. Les résultats trouvés apportent une 

vision plus élargie des mécanismes entourant la sensibilité parentale. La recherche ici proposée 

soulève l’importance de soutenir les parents dans leur rôle auprès de leur enfant, en plus de 

prendre en considération leur perception en tant que parent.  

 Les retombées de cet essai doctoral peuvent alors être pertinentes pour l’intervention 

clinique. L’étude présentée propose que la capacité de la mère à offrir une réponse adéquate aux 

besoins de l’enfant ainsi que son habileté à reconnaitre les émotions d’enfants puissent avoir un 

impact sur les comportements parentaux sensibles, surtout auprès des mères ayant vécu de la 

maltraitance durant leur enfance. Les professionnels travaillant auprès des familles vulnérables 

devraient miser sur l’habileté des parents à décoder les signaux de leur enfant, dont ceux 

émotionnels, afin d’optimiser une réponse sensible aux besoins et des comportements sensibles. 

Des approches d’intervention se sont avérées efficaces pour augmenter la qualité des relations 
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parent-enfant, soit en misant sur la mentalisation (Byrne et al., 2020; Lavender et al., 2023; 

Lacharité & Lafantaisie, 2016). En travaillant les fonctions réflexives, les professionnels 

accompagnent les parents à prioriser les besoins et le bien-être de l’enfant avant les leurs 

(Lacharité & Lafantaisie, 2016). Pour ce faire, l’intervention basée sur la mentalisation a pour 

objectif de développer le fonctionnement réflexif chez le parent par une thérapie dyadique parent-

enfant (Midgley & Vrouva, 2012; Byrne et al., 2020). Par exemple, les parents sont invités à 

s’observer en interaction avec leur enfant, tout en étant guidés par un thérapeute et s’appuyant sur 

des interventions axées sur les comportements sensibles et la rétroaction vidéo (Barlow et al., 

2021). Des revues systématiques ont montré l’efficacité de l’intervention basée sur la 

mentalisation pour augmenter la capacité des fonctions réflexives chez les parents (Byrne et al., 

2020; Lavender et al., 2023).  

 De plus, il existe une autre piste d’intervention misant sur la relation entre le parent et son 

enfant. Celle-ci est l’Intervention relationnelle permettant d’améliorer la relation parent-enfant en 

misant sur les principes de l’attachement et l’augmentation du sentiment de compétence parentale 

(Moss et al., 2018; Dubois-Comtois et al., 2022). Il s’avère que les parents qui ont plus confiance 

en leur rôle se perçoivent plus efficaces dans leur fonction parentale et s’engagent dans de 

meilleures pratiques parentales (Vance & Brandon, 2017; Fang et al., 2021). Ainsi, cette 

intervention de huit rencontres à domicile englobe les thèmes reliés au développement de l’enfant 

et à la réponse offerte aux besoins de l’enfant, en plus d’avoir des séances de rétroaction vidéo 

lors d’interaction entre le parent et son enfant. La rétroaction vidéo favorise chez le parent une 

prise de conscience des signaux émotionnels de l’enfant, en plus des comportements à adopter en 

réponse à ceux-ci (Moss et al., 2014). Il a d’ailleurs été révélé que cette intervention est associée 

à un attachement plus sécurisant et à une meilleure sensibilité parentale (Moss et al., 2011; 
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Tarabulsy et al., 2016). Dans son ensemble, plusieurs interventions prometteuses ciblant 

l’habileté à développer la mentalisation du parent semblent être efficaces pour promouvoir de 

meilleures capacités parentales en termes de sensibilité, surtout pour le développement de 

représentations parentales positives et de comportements parentaux positifs. 

 Lorsqu’on intervient auprès des familles en contexte de grande vulnérabilité, il s’avère 

encore plus difficile d’agir sur les capacités de mentalisation pour mieux répondre aux besoins de 

ces familles (Rossignol et al., 2013) en raison de leur contexte de vie complexe (c.-à-d., santé 

mentale, statut socioéconomique faible, problèmes conjugaux, etc.) (Slade, 2007). Des pratiques 

d’intervention basées sur l’analyse participative des besoins, ce qui inclut la réponse parentale 

offerte aux besoins de l’enfant peuvent donc s’avérer prometteuses. En s’inspirant des pratiques 

basées sur les données probantes pour les familles en négligence, ces principes d’intervention 

seraient autant utiles pour les parents ayant vécu de la maltraitance durant leur enfance. Par 

exemple, Alliance est un programme de services d’aides aux familles utilisant une approche 

écosystémique et participative (Dufour et al., 2019; Chamberland et al., 2012). Ce programme 

considère les besoins fondamentaux des enfants, les capacités parentales à répondre à ces besoins 

et les facteurs environnementaux influençant cette réponse (Léveillé & Chamberland, 2010). Le 

PAPFC2 est aussi un second programme d’intervention adaptant les mêmes approches (Lacharité 

et al., 2005) et utilisant la fonction parentale réflexive pour améliorer les compétences parentales 

(Lacharité & Lafantaisie, 2016; Lacharité, 2014). Ce programme est destiné aux familles ayant 

des difficultés à répondre adéquatement aux besoins de leur enfant âgé de moins de 12 ans 

(Lacharité & Lafantaisie, 2016). Le PAPFC2 est d’ailleurs bien implanté au Québec dans les 

Centres de santé et services sociaux, particulièrement dans les services intégrés en négligence 

(Lacharité & Lafantaisie, 2016). Le PAPFC2 s’appuie sur un travail expérientiel et narratif avec 
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les parents afin de soutenir la fonction réflexive à l’aide de l’approche participative (Lacharité et 

Lafantasie, 2016). Le PAPFC2 s’est montré efficace pour aider les parents à améliorer leur 

réponse aux besoins des enfants (Éthier et al., 2000; Bérubé et al., 2014).  

 En somme, les résultats de l’étude actuelle offrent des pistes de réflexion intéressantes, 

autant pour la recherche que la clinique auprès des familles vulnérables.  

Forces de l’étude 

 Plusieurs forces caractérisent cette étude et permettent de pallier aux lacunes de la 

documentation scientifique sur le sujet. Cette étude a notamment été réalisée en utilisant des 

mesures observationnelles et autorapportées pour évaluer la sensibilité parentale. En ayant un 

devis de recherche avec des instruments de mesure variés (mesure observationnelle objective 

évaluant les comportements sensibles des mères et mesure subjective auto-rapportée des mères 

évaluant la réponse offerte aux besoins de leur enfant), cela permet une meilleure validité des 

résultats. Bien que les instruments de mesure autorapportés soient plus sujets à un biais de 

désirabilité sociale (van de Mortel, 2008), ils donnent accès à l’expérience interne du parent de 

son rôle parental et de sa relation avec son enfant, ce qui s’avère significatif sur le plan de la 

clinique et de la recherche (Scopesi et al., 2004 ; Pallant et al., 2014). Par ailleurs, l’observation 

des comportements parentaux sensibles permet aux évaluateurs d’avoir un accès direct aux 

comportements réels auxquels l’enfant est exposé avec son parent dans son quotidien. La mesure 

observationnelle de Feldman utilisée dans la présente étude pour mesurer la sensibilité détient 

une bonne validité (Stuart et al., 2023; Feldman et al., 2009; Klein & Feldman, 2007; Keren & 

Feldman, 2005), en plus d’être moins sujette aux biais de perception et de désirabilité sociale. Il 

faut également mentionner que les comportements sensibles ont été observés dans deux contextes 
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différents afin d’obtenir un amalgame de comportements parentaux lors des interactions 

dyadiques puisque le type d’activités et l’organisation des interactions mère-enfant ont un impact 

sur les comportements parentaux (Lindsey et al., 2010; Martin et al., 2002; Volling et al., 2002).  

Limites de l’étude et pistes de recherches futures 

 À la lumière des résultats obtenus, cette étude présente certaines limites à considérer. Une 

limite importante concerne la taille de l’échantillon. Étant donné la nature de l’échantillon 

(seulement des mères) et son effet de petite taille (N = 57), la généralisation des résultats à la 

population est limitée (Cohen, 1992). Il est à noter que la taille de l’échantillon est respectable 

pour un essai doctoral et qu’elle s’est avérée suffisante pour un devis exploratoire permettant de 

révéler un effet modéré à large avec une puissance de 0,80. Cette étude a toutefois besoin d’être 

répliquée avec d’autres populations et avec un échantillon plus large. Il serait donc pertinent 

d’inclure les pères dans les recherches futures puisque la majorité des études évaluant les 

comportements parentaux s’intéressent principalement aux mères (Menashe-Grinberg & Atzaba-

Poria, 2017; Phares et al., 2005). Pourtant, dans les dernières années, l’importance du père pour le 

développement de l’enfant a été largement documentée (Koliouli et al., 2017; De Montigny et al., 

2017; Volling et al., 2019). Plusieurs études montrent d’ailleurs que les pères seraient autant 

sensibles que les mères auprès de leur enfant (Cabrera et al., 2007; Mills-Koonce et al., 2015). 

Ainsi, une étude future similaire à la recherche ici proposée devrait inclure les pères. Il serait 

aussi intéressant d’examiner les effets modérateurs de la réponse aux besoins et de la 

reconnaissance des émotions avec des échantillons d’enfants de tous âges afin d’augmenter la 

généralisation des résultats.   
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 Il est aussi à considérer que l’étude actuelle a utilisé une tâche de reconnaissance des 

émotions de visages d’enfants que les mères ne connaissaient pas. Les mères auraient 

possiblement plus de facilité à reconnaître les expressions faciales de leur propre enfant que de 

celles d’enfants qu’elles ne connaissent pas. Les études évaluant ce sujet sont nuancées. Certaines 

recherches ont indiqué que les mères ont tendance à réagir différemment aux images de leur 

propre enfant et à celles d’enfants inconnus (Rigo et al., 2019; Spangler et al., 2005), alors que 

l’étude de Elliot et al. (2014) n’a trouvé aucune différence significative.  

 Quant à la mesure ayant évalué la réponse parentale offerte aux besoins de l’enfant, l’outil 

Place aux Parents n’a pas encore été validé par une étude empirique, bien qu’elle ait fait l’objet 

de certaines études (Bérubé et al., 2022; Bérubé et al., 2015). Une étude de validation de l’outil 

Place aux Parents est donc nécessaire dans les recherches futures pour s’assurer que cet 

instrument de mesure évalue réellement la qualité de la réponse parentale offerte aux besoins des 

enfants. De même, cet outil est une mesure autorapportée pouvant être sujette au biais de 

désirabilité sociale ou à une faible capacité d’introspection chez les participants. L’étude de 

Lafantaisie et al. (2013) a soulevé que les familles en contexte de maltraitance ont tendance à 

évaluer plus positivement leur situation familiale. Ce biais est donc à envisager lors de 

l’interprétation des résultats obtenus. De plus, l’utilisation de scores des sous-échelles aurait 

possiblement été pertinente plutôt que d’avoir recours au score global afin de mieux comprendre 

les contributions uniques de certains comportements parentaux et réponses sensibles aux besoins 

(Mesman & Emmen, 2013). 

 Enfin, dans une prochaine étude, il serait intéressant de se pencher sur le type de 

maltraitance vécue afin d’examiner les liens spécifiques de certaines formes d’abus ou de 

négligence.  
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Conclusion 

 Cette étude exploratoire avait pour but d’examiner les rôles modérateurs de la réponse aux 

besoins de leur enfant et de la reconnaissance des émotions sur le lien entre la maltraitance vécue 

durant l’enfance et les comportements sensibles des mères. Considérant les conséquences de la 

maltraitance sur la parentalité, il est important de bien comprendre les mécanismes influençant la 

sensibilité parentale, dont les comportements parentaux sensibles, la réponse offerte aux besoins 

et la reconnaissance des émotions. Les résultats indiquent l’existence d’un effet modérateur de la 

réponse aux besoins sur la relation du vécu de la maltraitance et les comportements sensibles des 

mères, tout en contrôlant pour l’effet modérateur de la reconnaissance des émotions. Ces résultats 

sont apparents autant dans le jeu libre que la tâche structurée. Précisément, dans les deux 

contextes dyadiques, les mères rapportant offrir une réponse facile aux besoins de leur enfant ont 

eu des comportements moins sensibles envers l’enfant lorsqu’elles ont vécu de la maltraitance 

sévères durant leur enfance. À l’opposé, les mères qui perçoivent offrir des réponses difficiles 

aux besoins, elles adoptent des comportements plus sensibles lorsqu’elles ont subi des niveaux 

élevés de maltraitance. Ces résultats sont inversés lorsque les mères ont vécu peu ou pas de 

maltraitance durant leur enfance. Enfin, ce projet de recherche met en lumière l’importance de 

considérer la perspective des parents de leurs capacités parentales puisqu’elle est en lien avec la 

façon dont ils se comporteront avec leur enfant, et ce dépendamment du niveau de vécu de la 

maltraitance. Dans une perspective clinique, les retombées de cet essai doctoral offrent des pistes 

de réflexion intéressantes pour les professionnels travaillant auprès des parents en suggérant de 

miser sur les capacités de mentalisation ainsi que le sentiment de compétences parentales pour 

favoriser la réponse aux besoins et aux signaux des enfants dans le but d’améliorer les 

comportements parentaux. Des programmes d’intervention ciblant ces facteurs d’influence 
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semblent prometteurs, surtout auprès des familles vulnérables. Cet essai doctoral souligne la 

pertinence de développer davantage les études dans ce domaine afin d’approfondir les 

connaissances sur le sujet et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la sensibilité 

parentale.  
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Canada : Association des Centres jeunesse du Québec.  
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