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PREFACE 

A partir d'obseroa tions systématiques mettre en question des 
pratiques professionnellesl s'interroger sur le bien fondé de ses 
représentations, de ses attitudes et sur l'influence de présupposés qui 
les sous-tendent grâce à un référent, chercheur extérieur, et à la mise 
en oeuvre d'une recherche activedans des environnements dl;fférents ... 
voici l'économie générale du travail présenté dans cet ouvrage. 

Pour ce faire, le recours à des repères théoriques relevant de la 
psychosociologie écologique et de l'éthologie ont permis de révéler les 
changements dans le moded'investissement personnel et dans l'usage 
social et relationnel de l'espace privé et public, lorsque les sujets sont 
placés dans des milieux deviedflérents (univers domestiqueet "séjour 
expérimentalr'). Ces changements de milieux de vie révèlent des 
modalités d'investissement spatial personnel insoupçonnées et 
1 'apparition de nouvelles manières d'être et d'agir, d'établir d'autres 
distances interpersonnelles, de reconstruire un sentiment interne 
d'identité, de modifier les rapports statutaires d'autorité et de pouvoir, 
et de transformer le style relationnel ... Schématiquement, dans 
l'environnement domestiquecaractérisépar des situations dedfficultés 
familiales, les comportements sont surtout de nature réactive tandis 
qu'à l'occasion du "séjour expérimental "sedéveloppent et s ' e q v h m t  
des conduites d'initiatives actives. 



L'étude révèle que les clients de l'Action Educative en Milieu 
Ouvert peuuent dans d'autres contextes de vie, constitutfs d'autres 
univers desocialisation, deuenir leur propreagent dechangement. Par 
ailleurs, ce compte-rendu montre bien la portée didactique d'une 
recherche active et met en évidence les effets de rétroaction sur les 
promoteurs d'initiatives qui sont questionnés eux-mêmes par les 
transformations initiées. Il souligne aussi l'importance de tiers 
différenciés dans leurfonction maïeutique(chercheur)et dedistanciation 
(initiateur de l'intervention). 

Sans prétention, autrequecelledejalonner un itinéraireprofessionnel 
accompagnépar un référent, cet ouuragemet en évidenceles interactions 
interpellantes entre la recherche sur le terrain, les pratiques sociales et 
la  orma mat ion ainsi continuée des intervenants dans un champ social 
institué. " Et ce n'est pas là un de ses moindres mérites. 

lacques Selosse 
Professeur émérite de Psychologie 

Université Paris XIII 





INTRODUCTION 

UNE ACTlVrrE QUI S'ENRACINE 
DANS UNE HISTOIRE INSrlTUTIONNEUE 

par Thérèse LE BARZ, Odile DUCHET, 
Philippe LE GAL, Gilberte MARIN 





L'étude évaluative, présentée ci-après, porte sur une production 
d'un service d'Action Educative en Milieu Ouvert REMO) qui, 
vers le milieu des années 1980, a rompu la reconduction 
nonnale des pratiques en cours en expérimentant une presta- 
tion empiriquement mise en place. Rétrospectivement, l'équipe 
concernée par cette pratique a voulu s'interroger sur la valeur de 
ce nouveau service. offert à certains des clients habituels de 
l'institution. 

Avant d'exposer les résultats concernant l'évaluation entre 
prise, sans doute convient-il de faire connaître d'où provient I'in- 
novation et dans quelle démarche s'enracine la réflexion menée 
à son propos. 

L'équipe de recherche est constituée d'une fraction des profes- 
sionnels du "Service Social de l'Enfance de l'Essonnen, 
rattaché depuis 1966 à l'Association Olga Spitzer (Paris). La 
création du "Service Social de l'Enfance en Danger Moral " date 
de 1923 et est liée à la mise en place du Tribunal pour Enfants 
et Adolescents du Département de la Seine. Dès 1928 l ' h o -  
ciation gestionnaire de ce Service fut reconnue d'utilité publique. 
En 1972 elle pria le nom de sa bienfaitrice principale <<Olga 
Spitzer». 

Cette Association avait, dès 1923, ouvert en Ile de France divers 
services et institutions chargés d'observer, d'aider, d'éduquer et 
de soigner des enfants en difficultés. Elle offrait, soit de les 
accueillir en internat, placement familial, appartement thérapeu- 
tique, soit de les suivre en service de soins et d'éducation à 
domicile, en centre médico-psycho-pédagogique, en service 



AEMO ou encore plus récemment en service "SOS-Famille en 
Péril". Les intervenants ont toujours eu le souci, corrjointement 
à la prise en charge des enfants, de conseiller et d'aider les 
familles. 

~~Aciuellement, I'Association apporte chaque année à environ 
10.000 jeunes et à leurs familles, selon les dificulttés qu'ils ont 
à surmonter, une aide éducative, sociale, psychologique, psy- 
chiapique,,, précise la "Plaquette de présentation de I'Associa- 
tion Olga Spitzer." (1988) 

En 1964, lors de la création en lle de France, des nouveaux d é  
partements, la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de 
Versailles intervenait aussi dans l'Essonne. C'est afin d'éviter 
les interventions morcellées ou démuhipliées que l'Antenne de 
Corbeil du Service AEMO de la Sauvegarde de Seine et Oise 
a été rattachée à l'Association Olga Spitzer, déjà implantée sur 
ce département. Ce rattachement eut effectivement lieu en 1966 
pair Corbeil et en 1970 une antenne était ouverte à Massy. 

Le Service Social de l'Enfance (S.S.E.) de l'Essonne est habilité 
à exécuter les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert 
ordonnées en exécution des Articles 375 à 382 du Code Civil et 
de la Loi de 1970 sur l'autorité parentale. Les enfants et les 
adolescents sont confiés au S.S.E. sur jugement ou ordonnance 
du Tribunal pour enfants d'Evry. 

Le Service, s'appuyant sur les statuts de I'Association,a pour 
objectif d'apporter aide et protection éducatives aux enfants de 
O à 18 ans dont la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation 



sont compromises par les conditions d'existence de leur famille. 
Le Service se situe dans une perspective de protection de 
I'enfance avec un mode d'intervention spéciiique : le mandat 
judiciaire, et dans une prise en charge de la famille nécessitant 
une équipe et des actions pluridisciplinaires. 

Or le S.S.E. de Corbeil, ces derniéres années, a de plus en plus 
été appelé à prendre en charge des groupes familiai~x très 
perturbés. II s'est de ce fait attaché à évaluer les situations en 
fonction de la notion dite de «haut risque* : enfants très jeunes 
en danger de maitraitance en référence directe à un ou des 
parents eux-mêmes en grandes difficultés, à une histoire fami- 
liale chaotique avec présence d'almIisme, de carences, de 
maladie mentale ... 

Depuis sa création, les équipes tentent prudemment de mettre 
en oeuvre un maximum de moyens pour maintenir I'enfant dans 
sa famille naturelle et lui permettre d'accéder à une identite 
propre. A ce titre, jusqu'en 1984, l'action éducative est exercée 
lors 

- de rencontres à domicile avec le groupe familial, 
- d'entretiens individuels avec I'enfant ou un membre de sa 

famille, 
- d'activités proposées à l'enfant ou à un groupe d'enfants, 
- d'accompagnements du mineur ou de ses parents dans les 

démarches ou actes de la vie courante. 



A ces interventions peuvent s'ajouter, à la demande des tra- 
vaiiieurs sociaux, des consukations et des entretiens parents1 
enfants avec les psychiatres et les psychofogues du Service. 
(cf. Regard sur un service d54EMQ : Un constat, quelques 
projets. (1989). Corbeil, document à d'rffusbn interne) 

D'emblée, dans ce Service, les prises en charge globales de la 
famille étaient assurées : 

- soit par une assistante sociale, 
- soit par un éducateur, 
- soit par les deux pour une même famille. 

Au cours de l'année 1984, les travailleurs sociaux constatent 
une nette augmentation des prises en charge de très jeunes 
mères élevant apwemrnent seules leur(s) e~mt(s). Lors de 
bilans ou de synthèses, le travail d'analyse fait prendre cons- 
cience à l'équipe du manque d'infomations, de connaissances 
et @évaluations qu'elle poss6de sur certaines families. Des 
interrogations naissent à propos des pratiques en usage. Une 
insatisfi~:tion commence à pointer à propos de l'action menée 
ou à mener auprès des jeunes m&es et de !clils er!fznt-- er! 
sibation de carences ou de négligences éducatives graves, 
voire de mattraitance. 

Ces constats ont amené I'Equipe de I'AEMO de Corbeil : 
- à porter un regard plus spécifique sur i'enfant, 
- à rechercher une observation hors du cadre familial pour mieux 

le connaître, dans la perspective de i'inthgrer ensuite à des 
activités de son environnement social. 





A partir de 1985, s'est donc mise en place une expérience de 
travail, différente et supplénientaire, sous forme de séjours 
d'une semaine réunissant en un lieu privilégié, pour une vie 
quotidienne partagée, de jeunes mères et leur(s) enfant(& 
encadrés par une équipe de travailleurs sociaux . 
En 1987, après deux séjours, un projet d'étude évaluative a 
Amergé. 



CHAPITRE I 

par Christiane Thouvenin 

METHODOLOGIE POUR UN TRAVAIL COLLECTIF 

par Monique Bauer 





De l'innovation à l'étude : 
l'émergence d'un projet 

par Christiane Thouvenin 





Disons aussi que le souci de la recherche en tant que mise à 
i'épreuve d'hypothèses a constitué un objet d'intéret depuis de 
nombreuses années et a, même, abouti effectivement en 1981 
à une recherche-action : "Travail social et enfants de migrants" 
(Malewska, Gachon, 1987)(3). La recherche-action constitue, 
en effet, une formule actuelle quelques visions théoriques 
(Bauer,1990)(4). Dans les statuts du Service Social de 
l'Enfance de Paris, fondé en 1923, un texte de M. Fauconnet 
précise d'ailleurs que i'un des buts de l'Association est de ... 
"constituer une documentation de faits susceptible, par sa 
portée sociologique, de contribuer à des mesures nouvelles de 
préservation sociale". 

Recherche et innovation sont donc en bonne place dès les 
débuts de cette Association. Dès les douze premières années 
de fonctionnement du Service Social de l'Enfance de Corbeil 
(1963-1975) le cadre institutionnel a aussi d'emblée privilégié le 
travail pluridisciplinaire. L'enfant, objet d'une mesure d'AEMO, 
nécessait en effet de tels moyens pour pouvoir être individualisé 
dans la famille de laquelle il fait partie, alors que celle-ci doit très 
souvent être considérée comme à "hauts risques". D'où un en- 
semble d'expérimentations ou de projets, telle la création envi- 
sagée d'une structure d'accueil au sein même du Service, tels 
les groupes d'accueil du mercredi pour les enfants (qui ont 
effectivement fonctionné). Un projet de service d'orientation et 
d'action éducative (SOAB est aussi proposé à la direction dans 
le but d'obtenir une observation de départ plus affinée. Ce projet 
n'aboutira malheureusement pas. 

Par la suite, à l'occasion du Congrès National de la Fédération 
Nationale des Services Sociaux en 1981 (5), l'équipe accepte à 
la demande de 'la Directrice de faire une étude en vue d'une 



communication lors de cette manifestation sur «le profil des 
familles ÇI'AEMO.. Dès cette époque les caractériitiques, que 
nais allons retrouver dans cette étude-ci, sont : 

I'isolenient des protagonistes, 
l'importance apparente des méres par rapport aux pères, 
la filiation complexe et souvent obscure des enfants, 
la violence des conflits internes. 

En 1983, suite au Congrès de Strasbourg sur les Enfants 
Maitraités, sont abordés comme tels ces cas qui arrivent de plus 
en plus nombreux. II est essayé, entre autres, de travailler les 
contre-attitudes que cette pathologie provoque chez les interve- 
nants : en particulier le doute. Ce travail sera présenté au 60e 
Anniversaire de l'Association Olga Spitzer (Thouvenin, Frier, 
1984) (6), puis au Congrès International de Montréal sur les 
Enfants Maitraités et Négligés, en 1984. (Thouvenin, 1984)(7) 

Une orientation plus objective devient souhaitable pair tous : 
une fiche individuelle est ainsi élaborée afin d'évaluer chaque fin 
de mesure d'AEMO. Aux alentours de 197980, les crédits étant 
devenus plus difficiles à obtenir il s'avéra également stimulant 
d'argumenter toute nouvelle proposition de prestation à partir 
d'expériences passées au crible de l'évaluation. II en fut ainsi 
des activités du mercredi et des <(camps>> (dont font partie les 
séjours méres/enfants). 

II semble donc bien que le projet de cette étude évaluative soit 
le résuitat d'un cheminement souterrain, joint à un souci inten- 
sifié de rigueur et de créativité de i'équipe du Service Social de 
l'Enfance de Corbeil. II est stimulant de constater cette continui- 
té alors que le contexte de violence est le lot auotidien de chacun 



des membres de I'équipe et que le découragement pourrait 
aveugler par sa répétition interm'ttante. Le projet né de i'équipe 
concernée par la prestation ((séjours de vacances mèreden- 
fants,, reçut rapidement la caution de l'ensemble de l'Institution 
et l'aval de la Direction de l'Association. 

L'émergence de ce projet d'étude suit donc un processus 
dynamique. 

Quelques points forts méritent mise en lumière et analyse : trois 
séjours ont précedé celui qui fut l'objet, plus spécialement, de 
i'étude évaluative. II faut donc retrouver, après coup, les chan- 
gements et les motivations qui ont marqué chacun des 
séjours : 1985, 1986, 1987 pour aboutir à celui de 1988. 

II semble que les buts explicites des premiers séjours en aient, 
comme il se doit, occulté d'autres. Or ces derniers, implicites, 
feront retour soit au cours des séjours eux-mêmes, soit dans la 
vie du Service. Mis à jour grâce à la recherche ils pourront 
devenir hypotheses lors de la préparation du séjour 1988. Les 
buts explicites sont en continuité avec les préoccupations origi- 
nelles du Service, déjà évoquées ci-devant : pour les travailleurs 
sociaux, il s'agissait d'((aller au-delà de leur insatisfaction, 
arriver à transformer la relation,,. 

Remarquons que ces buts explicites étaient tout à fait intuitifs 
car beaucoup de travailleurs sociaux s'étaient, jusqu'à fort 
récemment, montrés peu enclins à théoriser. Ils laissaient à 
d'autres le soin d'objectiver leur travail et de le formaliser. Un 
certain nombre de questions concernant la relation mère/enfant 



pouvait aussi rester inexprimé pour ne pas porter atteinte, peut- 
&ire, à ce couple vouiu idyllique. Ces questions concernent entre 
autres : 

. la violence et les mauvais traitements, . le r61e du père ou de son substitut . I'individuation de I'enfant dans le processus de croissance que 
peut favoriser l'intervention éducative, . la nécessité de l'observation fine et éclairée, . la possibilité d'intervention directe auprès de l'enfant non 
médiatisée par la mère. 

C'est parfois avec violence que ces questions occuitées se sont 
imposées. En 1986, elles ont provoqué une demande d'aide 
supplémentaire. Les enmdrants, submergés pendant le séjour 
par le "vécu affectif" ont souhaité recevoir un soutien pour 
clariifier d'avantage les situations. La potentialité maitraitante de 
certaines mères, déniée jusqu'alors, s'était révélée de façon 
indéniable. 

Pour ce qui est de la présence des pères, elle fut purement et 
simplement rejetée dans le projet du premier séjour. La question 
ne fut vraiment introduite que lors de l'élaboration du projet 
1988. Elle a d'ailleurs été induite à partir d'un questionnement 
concernant la composition de l'équipe d'encadrement : sauf en 
1986 il n'y avait eu jusqu'alors qu'un encadrement féminin. 

Concernant I'individuation de I'enfant, la question fut surtout 
abordée en 1987. Cdté mères, des cas plus "lourds" avaient été 
acceptés après une sélection soigneuse. En fait, les enfants de 
ce groupe se révélèrent étonnemment <<forts>>. Cette observa- 
tion mit en relief et aida à comprendre la difficulté des interve 



nants à considérer le jeune enfant hors de la dyade. A ce propos, 
il est sans doute possible de parler d'angoisse de rapt activée 
par les projections de ces mères qui à la fois désirent et craignent 
de donner aux travailleurs sociaux leur enfant, comme à leur 
propre mère. Repérer la force des enfants n'était peut-être pas 
un but totalement acceptable d'emblée. 

Pour ce qui est du désir d'observer, il ne put s'affirmer que 
progressivement, les professionnels étant culpabilisés au d é  
part Une <<intrusion destructrice,, fut evoquée. Ce n'est qu'en- 
suite qu'il a été possible de comprendre que cette att'rkide 
recouvrait en fait Lin désir de toute-puissance réparatrice mis en 
danger. Pour parer au risque de pessimisme et à la dépression 
sans doute faut-il se donner les moyens d'être objectif et de con- 
sidérer la réalité d'une façon non banalisante et non dramati- 
sante. 

C'est ainsi que le ((magma tragique,, des observations en vint à 
être mis en ordre à l'aide de grilles pour situer, comme dans tout 
drame théâtral, personnages, temps et action. Et i'on put faire 
un projet 1988 plus pensé et plus orienté sur les ressources 
mobilisables et disponibles chez les protagonistes. Ne pas 
pouvoir penser n'est-il pas, en effet, le résultat d'un trop plein de 
<<vécu affectif)) et aussi parfois d'une identification aux extrêmes 
difficultés de fonctionnement psychique des clients, consécutifs 
aux traumatismes qu'ils ont subis au cours de leur vie. 

Pour conclure, il semble bien que le mouvement q i~ i  peut être 
mis à jour dans l'élaboration. de cette éîude évaluative, en 
continuité avec l'histoire du Service, témoigne d'un travail contre 
I'enfemement dans un ghetto (Soulé, 1 971 ). Enfermement qui 



menace toujours familles et intervenants et cela d'autant plus 
que le suivi en AEMO s'effectue le plus souvent à domicile et en 
solitaire. 

Ayant couru le risque de nous laisser cloîtrer avec ces familles 
caractérisées par leur isolement social, y perdant parfois notre 
lucidité ainsi que le sentiment de notre efficacité profession- 
nelle, nous avons tenté de nous ((en sortir» en sortant mères et 
enfants ... Nous avons fait le pari de pouvoir leur offrir une 
expérience nouvelle dans un nouveau cadre. 

Ce qui a été observé alors a surpris, tant du c6té des mères et 
des enfants, que du c6té des professionnels. Ainsi ont pu être 
obtenus un travail de mise en ordre, des projets nouveaux, une 
liberté de penser sans trop de fascination ni débordements des 
réactions affectives. Les projections magiques et défensives se 
sont atténuees. 

Peuvent dès lors être posées des questions nouvelles.Travail 
qui ne va pas de soi, mais qui vaut d'être tenté pour ses effets 
créateurs. 
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Méthodologie pour un travail oollectif 

par Monique Bauer 





Le projet de cette évaluation s'est d'emblée appuyé sur 3 types 
de principes : 

1" - L'btude ne peut que s'inscrire dans le cadre méthodologique 
de la recherche-action car elle exige la participation des acteurs 
concernés par l'expérience à évaluer dans le passé et dans le 
présent La composition du groupe de recherche va donc se 
présenter comme suit : 
* la Directrice et les 2 Chefs du Service Educatif ayant à un 

moment ou un autre été concernés par le choix en question 
ainsi que la psychologue, 

* les «Encadrant* des différents séjours : 1985-1986-1988 
(assistants sociaux et educateurs spécialisés), 

* les <<Fournisseuts», c'est-à-dire les travailleurs sociaux réié- 
rents des familles candidates aux divers séjours. 

L'Institution dans sa globalité est évidemment tenue au 
courant du projet, de l'état d'avancement des travaux. Elle 
sera d'ailleurs utilisée comme instance critique pour la vé- 
rification de la fiabilité et l'intelligibilité des résultats au fur 
et à mesures que ces derniers seront disponibles. 

2" - Pour donner à cette équipe des garanties quant à I'aboutis- 
sernent des trava~x, il a dès le départ été prévu qu'un chercheur 
professionnel, extérieur à l'institution et aux pratiques en 
cause, encadre l'équipe. 

Le premier objectif de ce dernier a consisté à faire dépasser le 
"devoir réfléchir qui est inhérent au travail du clinicien (ou du 
praticien travailleur social) pour qu'il se transforme en nécessité 
de réfléchir, penser, élaborer en dehors du travail clinique" 
(Revauk d'Allonnes, 1989) (3)' en un mot : problématiser à partir 



d'une 
aider 
dans 

énonciation descriptive de problèmes. Ce qui signifie, 
à la nécessaire distanciation par rapport à l'immersion 
la pratique quotidienne. 

Sa rrrission, tout au long des travaux, consistera à veiller, meme 
si un va et vient doit s'établir entre I'étude et la praxis, 
que i'objectif : production de connaissances, reste la tâche non 
seulement prioritaire mais exclusive de cette équipe particu- 
lière de i'institution. L'activité pratique était par contre à la fois 
fécondée par les hypothèses du groupe de recherche et utilisée 
comme terrain pour l'expérimentation et le recueil des données. 

- La réalisation de cette étr~de nécessitai par ailleurs un cadrage 
contractuel formalisé, se traduisant par : 

* rengagement de tous pour une mkipation régulière (pr6- 
sence et production), 

* fa libre parote pendant le travail de réflexion, 
* la production finale appartenant au groupe donc devant rece- 

voir raccord des producteurs pour diffusion. 

Pour le chercheur professionnel, dès le départ, deux sortes 
d'objectifs paraissaient exister pour ce projet et cette équipe : 

1) des objectifs d6clarés constituant le contrat chercheur/ 
praticiens, à savoir : 
- évaluer en vue d'une pérénnisatbn, voire d'une généralisation 

dans d'autres services, une pratique empiriquement mise en 
place et dénommée "expérience innovante : camps de va- 
cances jeunes mères avec enfants". 



- dégager les besoins spécrfiques d'un sous groupe de la popu- 
lation en charge du service, dite "jeunes mères avec 
enfants en situation de risques". 

2) des objectifs implicites qui se sont révélés au chercheur 
d'abord et qui ont été adoptés par les autres membres du groupe 
par la suite, à savoir : 
- trouver sens à une prestation jusqu'alors plus agie que 

pensée, 
- objectiver les mécanismes en jeu lors de la mise en place de 

certains projets institutionnels et rechercher ce qui peut être 
de l'ordre de i'illusion dans certaines finalités déclarées ou 
d'objectifs annoncés. 

Compte tenu de l'époque où intervient le processus d'étude 
(après presque 3 années de fonctionnement), de l'absence de 
matériel d'étude homogène (rii observations écries ou enregis- 
trées régulières ... ni consignation voire formalisaiion collective 
d'objectifs, ni élucidation des choix de population ... ) l'essentiel 
de l'étude consistera donc, dans un premier temps, A créer 
l ' o ~  D'ETUDE ce qui signifie faire passer les "camps de 
vacances jeunes- méres avec enfants " d'une existence phan- 
bsmée à une réinscription temporo-spatiale, datée et située, à 
une traduction en actes et pratiques professionnelles en rapport 
avec les individualités encadrantes, identifiées dans leurs pro- 
jets, leurs motivations, leurs investissements, leurs techniques 
et aussi leurs références théoriques. 

Tout ceci en rapport à une activité courte d'une semaine de 
séjour de vacances mèreslenfants ayant besoin d'une observa- 
tion privilégiée. Les dénominations (arnxls» «séiours» vont 



tout au long des travaux se chevaucher, chacune d'elles véhicu- 
lant pourtant un contenu différent. "Canips" ayant une connota- 
tion plus éducatiie, "séjours" renvoyant davantage à un moment 
de plaisir, à gratuité ... Mais cela peut-il s'autoriser dans le cadre 
d'l~n mandat judiciaire ? C'est une question qui a du être posée 
à l'équipe des encadrants et des fournisseurs. 

Une recréation des premiers séjours a donc été nécessaire 
avant de pouvoir choisir ou élaborer des outils d'ana.lyse opéra- 
toires pair appréhender : 

Io) les enjeux et les pratiques des professionnels dans le passé 
et dans l'avenir (1988) ; 

2") les caractéristiques de la population prise en charge, celle 
ci se dérobant dans sa réalité clinique au fur et à mesure de 
la reconstitution historique de l'activité. 

La méthodologie n'a de ce fait pu être formalisée a priori 
autrement que sous forme d'objectifs d'étape : 

création de l'objet d'étude : identification et délimitation théo- 
riques, 
création d'outils d'approche permettant la quantification et les 

comparaisons de données hétéroclites, . recherche de modèles théoriques pouvant permettre des hype 
thèses sur le sens du matériel traité, concernant : 

la population, 
la pratique, . vériication de ces hypothèses lors d'un séjours dit "expérimen- 

tal" mis en place en fonction des premiers résuitats et donnant 
lieu à des observations formalisées. 



A priori la population semblait se caractériser par une absence 
de manifestations traduisibles en symptômes classiques autres 
qu'une appartenance apparente au quart-monde. Pendant la 
prise en charge habituelle, le travailleur social percevait cepen- 
dant intuitivement, sans parvenir à l'objectiver, un climat paths 
gène cornpottant, entre autres, des menaces de danger pour les 
enfants. 

II a donc fallu, lorsque les travaux ont commencé (3 séjours 
avaient déjà eu lieu), retrouver, à partir des traces éparses 
conservées, la logique irriplicite qui a prévalu pour sélectionner 
les familles partantes. De même, a-t-il fallu retrouver les objec- 
tifs déclarés ou implicites pour chacun des séjours. Les données 
disponibles étaient extrêmement hétérogènes. Au chercheur 
externe à l'équipe, elles sont apparues comme un matériel 
clinique dont la seule caractéristique commune d'ordre impres- 
sionniste était la mouvance. 

Apparaissaient aussi, au travers des consignations se rappor- 
tant à des faits divers, 
- des personnages constituant des ensembles temporaires plus 

proche du magma que de la structure ; 
- des personnages évoluant sans direction fixe sur une toile de 

fond d'un univers à la Zola ; 
- des personnages n'appartenant à aucune stn~cture sociale 

stable et ne possédant aucune parcelle de terroir d'enracine 
ment, mais traversant à des vitesses variables des lieux.., des 
groupes ..., des structures ... 

D'emblée ces "&ordres sociaux " ont évoqué pour nous des 
possibilités d' <<aitérations dans la construction de la personna- 
lité» au sens où P. Janet (1937)(2) en parle lorsque pour 



expliquer un certain nombre de troubles de la personnalité 
sociale, il émet l'hypothèse que ces troubles sont peut-être à 
relier au fait que chez certains individus (c les deux personnalitks, 
celle du sujet et celle du sucius, ne s'édifient pas ensemble mais 
d'une mani&re confuse». Elles peuvent de ce fait ne pas pré- 
senter toutes les deux les mêmes progrès. II faut, en effet, se 
poser la question : que peut-il advenir d'un personnage qui ne 
serait point le résultat relativement tardif de la modification de 
la personnalité du sujet et du socius ? 

Cette appréhension globalisante de drame noir concernait au 
départ 13 familles. C'était la vision du chercheur après lechire 
comparative des notes descriptives (souvent sur plusieurs 
années) des divers dossiers. Son côté pessimiste a surpris 
quelque peu les autres membres de l'équipe de recherche 
engagés dans des relations avec ces mêmes familles. 

Nous avions donc des personnages, des lieux plutôt qu'un lieu, 
des péripéties, des événements spectaculaires .... Mais il était 
difficile de décryper le sens des actes de certains personnages 
(y compris en ce qu'ils désignaient la violence et la maltraitance 
des uns par rapport aux autres). De même était-il la plupart du 
temps difficile de repérer la cohérence du sens recherché par les 
intervenants extérieurs ou les metteurs en scène. Pour corn- 
mencer il fallait donc trouver les logiques qui avaient fait agir les 
uns et les autres pour pouvoir vérifier les éventuelles corréla- 
tions et les effets de ceuxci. 

Les personnages étant à la fois si hors du temps et des lieux et 
si fusionnellement immergés en eux à d'autres moments, qu'au- 
cun dispositif épistémologique unique ne paraissait, à première 



vue, capable de fournir des outils adéquats pour lire et analyser 
cette réalité psycho-historico-ethnologique que constituaient 
ces "mères/enfantsn ou ces "enfants/mères" en plein conflit 
oedipien. Elles étaient, en effet, la plupart du temps encore 
elles-mêmes en état de symbiose avec leur propre mère. Les 
grands-parents, souvent d'anciens enfants inadaptés, élevés 
grâce aux structures de la protection sociale, n'avaient sans 
doute pas tous réussi à devenir des citoyens adultes. 

Défusioriner, créer des éléments comparatifs était donc devenu 
un objectif prioriiire. Parfois il fallait même défusionner les 
travailleurs sociaux de ces femmes-enfants. 

Le deuxième objectif consistait à retrouver un sens aux pérégri- 
nations des premières car souvent elles avaient entraîné aussi 
les opérateurs sociaux dans leur agitation. 

Nos criières d'analyse ont dû recourir à l'éthologie (1) Won 
Cranach, 1979) pour ce qui est de la signfictition des territoires 
et des comportements s'y rapportant ; à la sociologie pour 
repérer les places, rdles, identités par rapport aux autres 
membres du ou des groupes d'appartenance ; à la science 
historique pour le repérage de l'apparition d'événements mar- 
quant ou créant déséquilibre, rupture et changement dans l'or- 
ganisation existante ; à la psychologie pour I'observatioii 
participante lors  di^ dernier séjour collectif pour dégager la 
spécificité dynamique globale de chacune de ces jeunes fem- 
mes et déboucher sur un pronostic de son utilisation possible 
dans diverses situations à venir. 



Après la création des grilles de repérage (cf. annexes), les 
familles qui jusqu'alors semblaient échapper à toute inscription 
temporo-spatiale comparative pouvaient enfin livrer leurs spéci- 
ficités, les violences pouvaient se nommer et leur charge se 
quantifier. 

Or, qu'avons-nous découvert ? La violence et la maltraitance 
non nommées explicitement, apparaissaient comme le fil rouge 
de ces sagas farriiliales dès lors que des indicateurs standardi- 
sés avaient pu être appliqués au matériau brut des dossiers ai 
des observations. La révélation devenait évidente, incontouma- 
ble. Les signes, douteux jusqu'alors, donc tus, devenaient 
patents. Ils passaient de la perception fugitive et subjective à 
une matérialisation temporo-spatiale, à une délimitation, une 
désignation possible, une inscription dans une obj&rté parta- 
gée. 

La quantification devenait ainsi possible, la charge de indica- 
teurs repérable, la comparaison pouvait s'élaborer et le fait 
divers devenait événement reproductible donc objectivable, 
"nommable". 

La distanciation nécessitée par la création de l'objet de recher- 
che permet donc que le regard puisse se poser sur les phéncl 
mènes de maltraitance sans être affolé par l'angoisse qui saisit 
l'intervenant interpellé directement. Celui-ci peut désormais, 
semblet-il, regarder et solliciter l'échange avec autrui sur ce 
qu'il peut appréhender car la compréhension de la situation n'est 
plus parasitée par la culpabilité de I'inipuissance : le drame 
existentiel étant deveriu situation sociale à comprendre en 
groupe, à traiter avec l'aide des autres. La toute puissance de 
la défense peut ainsi disparaître. 



Du regard possible est née une autre vision de ces familles et la 
désespérance, si souvent en action, peut faire place l'envie de 
tenter des expériences nouvelles non plus pour, mais avec ces 
parents, y compris les pères ou compagnons si oubliés jus- 
qu'alors. 

La richesse des découvertes faites au cours de cette étude et 
i'objectivité du travail dont témoigne ce document remettent en 
cause une partie de l'activité menée dans le Setvice avant cette 
évaluation. 

Les résultats constituent une preuve flagrante de l'intérêt qu'il y 
a à convier les acteurs de terrain à entreprendre des études sur 
leurs propres activités car, sans eux, leur bonne volonté à livrer 
l'enfoui rien n'eût été possible. 
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Les étapes méthodologiques, décrites précédemment, ont 
conduit à la constn~ction d'une fiche standardisée permettant 
l'inscription de chaque faniille sous l'angle des forces, pressions 
ou pulsions qui sont en oeuvre actuellement ou qui ont pu 
infléchir sa cohésion et sa trajectoire dans le passé. 

Les indicateurs retenus pour ce repérage méritent quelqu'expli- 
cation car leur usage n'est pas encore tout à fait classique 
lorsqu9il est question d'analyse de travail social ou éducatif. 

La vie «muvan&», faite de transplantations géographiques et 
de variations dans les groupes sociaux d'appartenance que tous 
les travailleurs sociaux signalaient pour la quasi totalité des 
familles en charge, était souvent traitée comme une donnée sui 
generis de la population et restait au stade du simple constat. 

Par hypothèse, nous avons admis qu'une analyse fine de cette 
mouvance, passée et présente, pot~vait permettre la mise en 
lumiére de facteurs de risque ou au contraire d'acquis à exploiter 
pour une évolution uitérieure des parents et par voie de 
conséquence des enfants. 

L'absence totale, partielle, compensée ou non d'enracinement 
dans un terriioire ou des terriioires détermine un plus ou moins 
fort sentiment de sécutité individuelle et groupale. II est connu 
que pour les vertébrés, les structures sociales ont évolué sous 
la pression de deux exigences : d'une part, multiplier les con- 
tacts et la coopération entre les individus pour la survie et la r e  
production, l'élevage et la protection des jeunes et d'autre part 
assurer à chacun un espace suffisant. 



Ce qui a attiré notre attention - même si au départ, comme 
signalé au chapiîre précédent, la perception des travailleurs 
sociaux est plus intuitive que raisonnée ou explicite - c'est 
l'absence de limites des personnes : mère et enfant D'ailleurs 
dans le discours premier des acteurs sociaux apparait d'avan- 
tage une entité "mèrelenfant", un objectif de travailler sur l'/a 

relation mèrdenfant " qu'une recherche d'identification des 2 
unités de sujets que cette entité devrait logiquement comporter. 

D'où notre idée de repérer, à travers ce qui pourrait être des 
«signes» matérialisés par l'existence ou la non existence dans 
le passé, de territoires, les preuves d'un investissement de ces 
lieux et de leur utilisation. D'où aussi l'obligation pour nous de 
regarder - donc d'analyser - les facteurs de précarité de façon 
à déduire les fragilités familiales, côté maternel et c6té paternel 
en ce qui concerne la possibilité de protéger et de se sentir 
autorisé à assumer des fonctions parentales. 

Au regard de ces territoires, constituant en quelque sorte la ligne 
de sol sur laquelle les édifications personnelles auraient dû 
pouvoir s'appuyer, nous avons ensuite essayé de comptabili- 
ser, en termes d'adaptabilité sociale, autant les expériences 
négatives que «les richesses», que ces sujets avaient erimaga- 
sinées. Nous avons aussi cherché à repérer quelles habiletés 
étaient actuellement utilisées par eux ou activables chez eux. 

La grille pour ce repérage (cf. annexe nOl) comportait donc par 
unité familiale, l'identification de ceux qui font ou ont fait 
partie de cette unité, avec leur positionnement par rapport 
à ce qui peut être analysé comme un territoire que parents 
etlou enfant ont traversé ou utilisé. L'objectif étant de vérifier si 
ces territoires ont existé, quelles ont été leurs caractéristiques 



(en termes de conformité sociale) et surtout quel usage a pu en 
être fait. En tant qu'unité territoriale : à quels rôles sociaux elle 
a permis de s'exprimer ? 

La précarité et la multiplicité des lieux ont pu être considérées 
comme s'opposant à une possibilité de sécurisation néces- 
saire pour se sentir protégé et pour pouvoir protéger. 

La fonction parentale que le Service a mandat de conforter, 
aider, redresser ou infléchir ... peut-elle être opératoire compte 
tenu du bilan que nous allons faire de ces familles ? Les 
interventions à base d'entretiens ont-elles quelque chance de 
sédimenter sur certaines de ces familles, dès lors que n'est pas 
travaillée avec celleci la valeur du territoire, dès lors que celle 
ci ne ressent pas encore le besoin de créer ce lieu protégé et 
protégeaiit dans lequel peut se découvrir la valeur de la solida- 
fité farriiliale ? 

C'est pour répondre à ces questions que nous avons appliqué 
notre grille de repérage aux 18 entités familiales de notre 
échantillon. Et c'est ainsi que de cette population, qui nous est 
apparu au début de l'étude comme un ensemble poiymorphe et 
chaotique, nous avons pu faire une lecture clinique organisée. 
L'exploitation des fiches individuelles a servi à confectionner 18 
«histoires relatées», d'après un modèle standard. Chacune de 
ces monographies comporte une conclusion synthétique qui 
elle-même permet la comparaison d'une famille à l'autre. 

Par la suite, grâce à l'utilisation de transparents superposables 
pour les 18 familles, il a été possible de repérer la dispersion et 
la concentration des symptames sur I'ensernble de notre échan- 
tillon. 



N a ~ s  allons donc présenter d'abord, sous forme de monogra- 
phies très standardisées quant aux éléments pris en compte, 
chacune de ces unités familiales en partant de i'évocation des 
enfants pair lesquels le SeMe est mandaté. Puis nous analy- 
serons les caractéristiques de la population globale de notre 
échantillon. 

1.- DESCRIPTION CLINIQUE DES FAMILLES : 

La description clinique de la population ne concerne que les 
familles dont une mère avec enfant(s) a participé à un séjour à 
la campagne. Ces 18 unités vont être présentées suivant 
l'année de leur participation à cette activité. A chaque fois des 
candidatures d'autres jeunes femmes avaient été proposées et 
refusées, parfois adrnises mais non suivies de départ. L'analyse 
cornparative de ces cas aurait eu un intérêt évident mais la 
reconstitution des spécificités de ces familles-là fut impossible. 

POPULA~ON DE 1985 : 
candidats : 10 admissions : 6 participants : 4 

II s'agit d'une petite fille de 5 ans : elle habite avec ses parents 
qui vivent en concubinage. 

D'emblée on remarque la faible intégration sociale de la faniille. 
Les parents sont sans erriploi tous les deux (notons cependant 
que le père travaille au <<noir>>). Ils manifestent peu de ressour- 



ces cuiturelles et personnelles (la mère est analphabète), mais 
par contre une habileté dans l'utilisation des ressources sociales 
(aides et secours...). 

Le père est alcoolique avec des manifestations de violence 
relevant de la psychiatrie. II a fait de la prison. 

La mère sujette à des troubles somatiques chroniques se 
présente comme une victime d'abus sexuels dans le passé et 
comme une victime de la violence de son conjoint, violence 
physique et psychologique. 

L'enfant échappe aux mauvais 'traitements physiques ; la petite 
fille est, par contre, victime comme sa mère, de mauvais 
traitements psychologiques. 

La mère et l'enfant ont connu de nombreuses ruptures farnilia- 
les (séparations, placements..). 

Leur espace de vie est conforme aux normes habituelles, mais 
le couple ne le prend pas en charge financièrement. Ce territoire 
est largement ouvert à d'autres personnes qui se font héberger 
par le couple qui exprime pourtant souvent un désir de change 
ment de lieu de vie ; le père manifeste beaucoup d'agressivié 
sur les locaux eux-mêmes. 

L'enfant qui n'a pas d'espace persorinel, fait des tentatives d'ap 
propriation et se montre agressive vis-à-vis des occupants. 



En conclusion, il apparalt que cette famille, aux faibles ressour- 
ces personnelles, utilise, avec certaines possibilités, les res- 
sources sociales et occupe un territoire. aux contours imprécis, 
non investi et marqué par la violence du père. 

La répétition des phénomènes pathogènes se retrouve sous 
deux formes : situation de la mère victime de la violence des 
hommes, et fréquence des séparations et des placements des 
uns et des autres. 
Notons aussi que la violence du père s'excerce contre le 
territoire et la mère. 

II s'agit d'une petite fille de 3 mois et d'une jeune maman 
d'origine marocaine qui a fait l'objet d'une mesure d'EMO 
lorsqu'elle était mineure. 

L'enfant est gardé par la grand-mère maternelle, le père est 
inconnu. 

La mère, d'un niveau d'études secondaires, a des ressources 
cukurelles et personnelles certaines. Bien intégrée socialement, 
elle est cependant sans emploi actuellement 
Ses antécédents familiaux sont marqués par des incidents 
d'ordre psychiatrique chez son père, suite à un accident du 
travail, le divorce des parents, le remariage de la mère, les 
mauvais traitements physiques et les fugues. 

Le lieu de vie de la jeune mère est celui de sa mère. Elle y est 
hébergée avec son bébé. Le logement est conforme, stable, 
bien investi et la jeune femme participe aux charges financières. 



En conclusion, ce groupe familial semble avoir des ressources 
marquées par des influences culturelles qui entrent en contra- 
diction avec la société occidentale : conflit qui aboutit à l'éviction 
répétée des hommes du lieu de vie dominé par le matriarcat 
Nous reviendrons ultérieurement sur les raisons qui nous per- 
mettent, dans ce cas précis, d'utiliser cette définition. 

Un petit garçon, qui a 5 ans, est élevé depuis sa naissance par 
les grands-parents maternels qui en ont la garde officielle. 

La mère est une très jeune fenime qui vit en concubinage au 
moment du séjour. Le père, géniteur de l'enfant, n'est pas 
connu. 
Grands-parents, mére et concubin ont fait des études secon- 
daires. Le grand-père a un emploi qualifié, la mère est sans 
emploi, son concubin suit un stage de formation. Le couple des 
grands-parents a une insertion sociale et des ressources per- 
sorinelles qui permettent l'accueil de I'enfant dans des condi- 
tions reconnues comme normales. 

La mère a des difficultés d'intégration liées à une toxicomanie 
ancienne. 

L'enfant a son territoire chez les grands-parents maternels. 
La mère, après uiie période d'instabilité, accède à un logement 
qu'elle partage avec son concubin. Elle évolue vers la prise en 
charge et l'investissement de ce territoire qui accueille quelque 
fois I'enfant en dépit de la résistance des grands-parents. 



En conclusion, les différences entre les lieux de vie et leur 
mode d'utilisation posent la question de l'identité de l'enfant et 
de sa construction : enfant des grands-parents ? enfant d'un 
couple qui a du mal à exister ? 
Cette problématique est renforcée par les grands-parents qui ne 
reconnaissent pas à leur fille la possibilité d'être mère. 

Les 2 petits garçons de cette famille sont élevés par leur mère 
et leur père vivant en concubinage. Les enfants sont souvent 
hébergés chez des oncles et tantes paternels et maternels. 

La mère est sans emploi, le père travaille <<au noir>> et perçoit 
une allocation de chômage. II' est analphabète ; sa compagne a 
fait des études techniques (niveau CAP). 
Globalement les ressources culturelles et personnelles sont 
pauvres et associées à des conditions matérielles très précai- 
res. On note par contre un certain savoir-faire, une certaine 
aisance dans l'utilisation des ressources sociales (secours, 
sollicitations d'aides diverses). L'alcoolisme du couple semble 
avoir des conséquences sur la situation générale de la 
famille : la violence est dans le couple. 

Les enfants sont de santé médiocre, victimes de mauvais 
traitements psychologiques. Ils sont souvent placés. 

Tous ces problèmes de violence, de mauvais traitements et de 
séparation se retrouvent dans le passé des 2 parents. 



Le territoire est précaire et multiple pour les enfants, même s'il 
se stabilise depuis peu pour les parents ... il reste cependant 
ouvert à des gens de passage qui y sont hebergés. 

En conclusion : famille très marginalisée , vivant de secours et 
d'aides diverses, sans attache territoriale : son lieu de vie est 
sans cesse envahi, dans un climat de violence et d'alcoolisme, 
en répétition d'une génération sur l'autre. 

POPULATION DE 1986 : 
candidats : 8 admissions : 6 participants : 5 

Un petit garçon de 18 mois vit avec sa mère. II est parfois gardé 
par sa grand-mère maternelle. Le père n'est pas connu. 

La mère a fait des études teckiniques (CAP), mais elle est sans 
emploi. Les ressources personnelles et cutturelles paraissent 
faibles mais sont peut-être compensées par une utilisation des 
ressources sociales et familiales ce qui laisserait entrevoir des 
possibilités adaptatives consttuant une sorte de survie sociale. 

L'enfant est victime de mauvais traitements physiques de la 
part de la mère. 

L'enfant a un territoire chez la mère et également Lin espace de 
vie chez la grand-mère. L'espace commun à la mère et à 
l'enfant est stable, conforme .aux normes sociales, bien inves- 
ti par la mère mais un peu moins par I'enfant. 



En conclusion, le repére central de la vie de cette jeune femme 
et de cet enfant semble être un espace de vie reconnu, investi 
mais qui se trouve être le lieu où s'excerce la maitraitance. Nais 
devons égaiement rappeler la valeur adaptative de l'utilisation 
des ressources sociales et fmiliales. 

II s'agit d'un petit garçon de 5 ans et d'une petite fille de 
1 an. (un enfant aîn8 a été placé à I'ASE à l'âge de queiques 
mois) 

Le père des 2 enfants est présent au foyer. Les deux parents ont 
commencé tous deux un premier cycle d'études secondaires. 
ifs sont achrellement sans emploi et sans quafifation. Ils mani- 
festent peu d'intérêts culturels. Les ressources personnelles 
semblent s'exprimer beaucoup plus au niveau du graipe 
familial : cette remarque est valable pour i'enserrible des niem- 
bres de la famille. On note une utilisation des ressources 
sociales essentiellement chez la mére et les enfants, le père 
restant centrk sur le groupe familial. 

Cette famille est marquée par le placement d'un enfant aîné 
(1982) et le décès d'un autre (19831, l'alcoolisme du couple et sa 
violence. Les enfants sont objets de mauvais trâitements psy- 
chologiques de la part de la mère ; les macivais traitements 
physiques existent dans le couple où chacun est aitemative- 
ment auteur et victime. Pour la mère, nous relevons un passé 
de fugues et de marginalka. 



L'espace de vie est conforme et stable pour toute la famille, 
seule la mére marque le territoire (on sait qu'elle a connu des 
territoires multiples et précaires dans le passé). 

En conclusion, l'examen plus fin de la situation de cette famille 
fait apparaître le r61e particulier de la mère : 

- elle est celle qui se tourne le plus vers le monde extérieur, 
- elle marque davantage le territoire, 
- elle est celle qui fait subir les mauvais traitemelits psycho 

logiques. 

La question du père et de son r61e peut se poser. 

Cette faniillle corriprend 2 garçons de 4 ans et de 6 mois et leur 
mère. Le père présent est celui du bébé. 

La mére a un niveau d'études primaires, elle est sans emploi et 
sans qualification. Le père a un emploi sans qualification avec 
des périodes de ch6mage. 

Les ressources culturelles et personnelles du père sont plus 
affirmées que celles de la mère. L'utilisation des ressources 
familiales et sociales, l'appartenance du père à un groupe social 
laissent penser qu'il s'agit d'une famille insérée socialement en 
dépit d'un engagement professionnel fragile. 



Père et mère, dans le passé, ont été victimes de mauvais 
traitements physiques et psychologiques, d'exclusion de leur 
milieu de vie habituel ; la mère a été victime d'abus sexuels et 
on note en ce qui la concerne un passé de fugues, d'instabilité 
et de marginalité. 

Actuellement la violence relationnelle existe dans le couple. 
L'aîné des enfants - qui n'est que l'enfant de la mère - est 
souvent victime d'accidents, victime de mauvais traitements 
physiques et psychologiques. 

En ce qui concerne le territoire, nous remarquons que cette 
famille a évolué vers une occupation et une prise en charge plus 
précise et plus conforme de son espace de vie qui reste 
cependant muttiples pour les enfants. Seuls la mère et les 
enfants font des tentatives d'appropriation de ce territoire qui se 
révèle ouvert largenient à d'autres personnes. On note la via 
lence du couple vis-à-vis de ces occupants hébergés. 

En conclusion, nous notons que cette famille marquée par un 
passé de marginalité et de violence, sans point d'ancrage 
territorial, paraît s'inscrire actuellement, surtout pour ce qui 
concerne la mère, dans un mouvement d'évolution vers une 
insertion sociale et un attachement plus évident au lieu de vie. 
Mais il faut remarquer la persistance et la répétition de la 
violence et des mauvais traitements dirigés sur l'aîné qui n'est 
pas l'enfant du couple. 



Une petite fille de 5 ans habite avec sa mère qui vit en concu- 
binage instable. 

La mère a un niveau scolaire de %me. Elle occupe un emploi 
qualifié comme son concubin du moment 
Mère et fille utilisent des ressources cuhrelles et personnelles. 
Cette famille fortement marquée par la maladie et les accidents 
(mère, enfant et grand-mère maternelle) a également été mar- 
quée par le départ du père et le décès de la grand-mère en 1985. 

La mère, victime de mauvais traitements dans le passé, fait subir 
des mauvais traitements psychologiques à son enfant 

Le territoire est celui de la grand-mère maternelle ; il est 
maintenu en I'6tat par la mère et l'enfant qui le marquent 
cependant par des manifestations agressives alors que la mère 
évolue vers une prise en charge financière de ce territoire. 

En conclusion, c'est une famille dont le territoire est repéré sur 
le mode du matriarcat. La souffrance dominante s'exprime sur 
le plan somatique sans compromettre une insertion sociale et 
professionnelle ou la manifestation de ressources personnel- 
les. 

Demeure la question du père et de l'image paternelle liée à la 
présence éphémère de l'homme. 



II s'agit d'un petit garçon de 5 ans, dernier de quatre dont les 3 
aînés sont placés à I'ASE. Les parents sont mariés. 

Le père a un emploi qualifié, la mère est sans emploi et sans 
qualification. Dans le couple les ressources culturelles et per- 
sonnelles coincident avec l'utilisation des ressources sociales 
et l'appartenance à des groupes sociaux. L'utilisation des res- 
sources familiales se rebouve par contre davantage chez l'en- 
fant. 

Le passé du couple est marqué par la marginalité du père et par 
les placements et la violence physique de la mère. On retrouve 
actuellement, associés à l'alcoolisme et à la violence dans le 
couple, des épisodes somatiques familiaux (maladie de la mère 
et de l'enfant, accident du père), des phénomènes d'exclusion 
(placements des enfants) et une tentative de suicide de la mère. 

Le territoire, qui est conforme et stable, n'est pas investi par 
l'enfant. II est ouvert à d'autres personnes qui y sont hébergées 
et envers lesquelles les deux parents manifestent de i'agressi- 
vité. 

En conclusion, l'intégration sociale manifeste du couple fait 
écran à une vie de famille violente, en continuité avec le passé, 
répétant I'exclusion des enfants d'un territoire qui paraît plus un 
territoire de groupe d'adultes. 
Les affinités de "voisinage" ou affinités de proximité extérieure, 
dites sociales, sont plus recherchées que l'unité familiale. 



POPULATION DE 1987 : 
candidats : 10 admissions : 8 participants : 4 

II s'agit d'un petit garçon de 3 ans qui vit avec sa mère chez ses 
grands-parents maternels. Le père est incarcéré depuis 6 mois 
pour une durée de 2 ans. 

Les grands-parents sont analphabètes. La jeune mère, malgré 
un début d'études techniques, est sans emploi et sans qualifica- 
tion. 

Les ressources personnelles et cuhrelles paraissent faibles ; 
l'utilisation quasi exclusive des ressources familiales et seule 
ment de certaines ressources sociales sont en relation avec le 
repliement du groupe familial, lui-même accentué par i'invalidité 
du grand-père et l'alcoolisme du couple grand-parental. L'image 
du père est celle de la violence : rapt de son fils, violences 
physiques sur son amie, delinquance. 

Le territoire, qui est celui des grands-parents, est reconnu et 
investi par la mère et l'enfant. II est conforme et stable. 

En conclusion, on peut noter les deux points pathogènes de 
cette famille : 

- la violence du père et son exclusion, 
- l'espace de vie de I'enfant marqué par la regression et I'enfer- 

mement. 



Dans cette farriille antillaise de 3 filles, les deux plus jeunes 
vivent avec leur mère, l'aînée étant placée à I'ASE depuis 3 
mois. II n'y a pas de père présent au domicile (les 3 enfants sont 
de pères différents). Une belle-soeur de la mère vit aussi au 
foyer. 

La mère, d'un niveau d'études primaires, est sans emploi et sans 
qualiation. On note d'importantes ressources personnelles et 
cuiturelles, la participation de la mère à un groupe social (de type 
secte) et l'utilisation des ressources familiales et sociales (se 
cours et aides diverses). 

Cette fariille est marquée : 
- par une grande violence, à la fois physique et 

psychologique : l'aînée des enfants était à la fois auteur et 
victime de mauvais traitements physiques tout comme sa 
mère, 

- par des ruptures et par des exclusions : placements de la mère, 
de la fille aînée, fugues, départs des pères. 

Le territoire est investi seulement par la mére qui le marque de 
manière agressive. II n'est conforme et stable que pour le 
deuxième enfant. 

En conclusion, cette famille antillaise marquée par ses origines 
culturelles (matrifocalité), imprégnée de croyances magico-reli- 
gieuses, vit dans un climat de violence où chacun peut être 
successivement auteur et victime ce qui entraîne des départs, 
des exclusions, des ri~pti~res. 



De cette famille de 4 enfants, les deux derniers participent au 
séjour, les deux aînks restant à la maison gardés par le beau- 
père. Seule la dernière petite fille est issue du couple actuel. 

Les parents ont tous deux fait des études primaires. Le père, 
présent au foyer, a un emploi sans qualification et la mère est 
sans emploi et sans qualification. 

Les ressources cuiturelles sont faibles, les enfants utilisent peu 
les ressources farriiliales, à l'inverse de leurs parents qui utili- 
sent fortement les ressources familiales et sociales et apm'en- 
nent à des groupes sociaux. 

Violence (suicide) et alcoolisme sont les grands sympt6mes de 
la lignée maternelle entraînant fugues et marginalité. Des épiso- 
des somatiques (maladies et accidents) se retrouvent chez le 
père et les enfants. Les trois enfants aînés ont été victimes de 
mauvais traitements de la part de la mère et de leur père (parti). 
Ils le sont encore de la part de la mère, y compris pendant le 
séjour à la campagne (violence à i'égard du troisième). Seule la 
petite fille, issue du couple actuel, échappe aux sévices. 

Le territoire des parents a été muitiple dans le passé. Le 
territoire actuel est pour la mère le premier espace repéré et 
stable. 

En conclusion cette famille est, essentiellement, dans sa 
lignée maternelle, empreinte de marginalité et de violence. Elle 
évolue vers la stabilité à travers la présence d'un père qui ne 
participe pas à la violence. 



II s'agit de deux petits garçons de 5 et de 3 ans qui vivent avec 
leur mère. Leur père a quitté le domicile. Un enfant aîné, issu 
d'un premier mariage, a été corifié aux grands-parents pater- 
nels depuis plusieurs années. Vit au foyer un concubin de la 
mère. 

La mère et son concubin ont un niveau de fin d'études secon- 
daires, des ressources cutturelles et personnelles fortement 
positives que l'on retrouve chez les enfants. La mère ne garde 
cependant pas d'emploi qualifié et ne participe pas financière 
ment à la prise en charge di1 logement et de la vie familiale. 

Le couple sait utiliser les ressources familiales et sociales mais 
ne donne pas de signes d'appartenance à un groupe social. 

L'histoire familiale est marquée par I'alcooiisme et la marginalité 
du père des deux pet& garçons, et par une série de ruptures et 
de divorces. La mère apparaît comme instable, ayant subi de 
mauvais traitements physiques dans sa jeunesse. Actuellement 
elle fait régner dans le groupe familial un climat de violence 
psychologique, tant à l'égard des enfants que du concubin. 

L'agressivité de la mère s'excerce également sur le territoire et 
ses occupants,ce territoire étant par ailleurs conforme et sta- 
ble. Les enfants y ont leur place et se i'approprient. 

En conclusion, il s'agit d'une famille dont les ressources 
culturelles et personnelles sont peu utilisées en vue d'une 
intégration sociale. 



On note la répétition de situations de rupture et de violence à 
travers une transmission maternelle. 
On peut poser à nouveau la question du pôle maternel 
induisant les cassures dans la violence et le départ des pères. 

POPULATION DE 1988 : 
candidats : 8 admissions : 7 participants : 5 

Un petit garçon de 15 mois vit avec sa mère, son père est 
inconnu. Cinq enfants d'unions predédentes sont tous confiés à 
I'ASE. Le dernier enfant a un développement dysharmonique et 
relève d'une prise en charge en hôpital de jour. 

La mére est sans emploi, elle est bénéficiaire d'une allocation 
d'adulte handicapé (AAH). On note une apparente pauvreté des 
ressources cuiturelles et personnelles, une absence de liens 
familiaux et sociaux. La mère sait toutefois utiliser, sous une 
certaine forme, les ressources sociales pour elle et son enfant 
(secours et aides diverses). 

Les antécédents personnels de la mère sont marqués par des 
incidents psychiatriques (avec hospitalisations), des fugues et 
des divorces. La mère a aussi été victime de mauvais iraite 
ments psychologiques et physiques. L'enfant qui vit avec elle 
semble échapper à cette violence. 

Après avoir été précaire et muitiple, le territoire actuel est un 
point d'ancrage pour elle et l'enfant, dans une évolution vers la 
stabilisation. 



En conclusion, on peut avancer que cette famille illustre les 
rapports qui s'établissent entre l'existence d'un territoire et les 
bases possibles de la construction de I'identité. 

II s'agit de deux enfants, une fillette de 7 ans et un garçon de 
5 mois, de pères différents. Ils vivent avec leur mère ; le père 
de l'aîné a cependant gardé des liens avec la mère. La grand- 
mère maternelle a une place importante dans la farriille. 

La mère a un niveau d'études secondaires, de fortes ressources 
personnelles et cutturelles. Elle ne garde pourtant pas d'emploi 
qualifié. Les ressources faiiliales et sociales sont brgement 
utilisées. 

La lignée niaternelle est marquée par des exclusions, des 
placements, des divorces et un emprisonnement La mère a été 
victime d'abus sexuels de la part de son beau-père. Elle-même 
est auteur de mauvais traitements physiques sur ses enfants. 

Malgré une certaine précarité du territoire dans le passé pour 
la fille aînée et sa mère, l'espace de vie actuel est conforme et 
stable mais ouvert à des gens de passage. 

En conclusion, on remarque le décalage existant entre les 
ressources cuit~~relles et personnelles d'une part et la diffiiutté 
pour parvenir à une réelle intégration sociale d'autre part. 



L'histoire de cette famille est aussi uiie illustration de la 
répétition transgénérationnelle de l'instabilité, de la violence et 
des passages à l'acte, ainsi que de la dominance du pôle 
maternel et de l'exclusion des pères. 

II s'agit de 4 enfants dont les trois aînés, 2 garçons de 4 et 
5 ans et une fille de 2 ans, participent au séjour. La dernière 
petiie fille est depuis le début de l'année 1988 placée à I'ASE 
suite à des mauvais traitements et des négligences graves. 

Le couple parental est marié, le père d'origine réunionnaise a 
un emploi qualifié. La mère est sans emploi et sans 
qualification.Tous les deux ont un niveau d'études primaires. 
Les ressources CU tturelles et personnelles sont notées comme 
existantes dans le couple et seulement chez l'aîné des enfants. 
Les ressources familiales et sociales sont largement utilisées. 
La violence familiale se manifeste sous forme de mauvais 
traitements physiques et psychologiques sur les enfants. A 
i'intérieur du couple chacun est alternativement auteur et victime 
de violences. On note l'alcoolisme du père, la violence dans le 
passé de la mère (abus sexuels, mauvais traitements, exclu- 
sion). 

Le territoire donne une apparence de normalité : il est con- 
forme, stable, pris en charge financièrement, mais I'agressivi- 
té s'y manifeste envers les lieux eux-mêmes et les occupants de 
la part du troisième enfant et. du couple. 



En conclusion, cette farriille donne des apprences de n m a -  
lit6 : mariage, emploi, territoire conforme. Le lieu de vie est 
pourtant le lieu d'expression de la violence, avec une répétition 
dans la génération maternelle. 

II s'agit de deux enfants de 6 et de 3 ans, élevés par leur père 
et leur mère, mariés. 

Les parents ont un niveau d'études secondaires et chacun d'eux 
a un emploi qualifié : lui est infirmier psychiatrique, elle auxiliaire 
de puéricuttl~re. Mais la mère est en arrêt de travail pour nialadie 
de bngue durée. 

Les ressources personnelles, cuiturelles, familiales et sociales 
sont utilisées par le couple. 
L'élément important ici semble être la maladie mentale de la 
mère, sa dépendance aux médicaments, en relation avec un 
passé marqué par des tentatives de suicides et des placements. 
Des abus sexuels sont signalés dans la génération des grands- 
parents maternels. 

Le territoire, conforme et stable, est cependant marqué de 
façon agressive ce qui a des effets dévalorisants : absence 
d'entretien, accumulation et coexistence d'objets usuels et de 
déchets. 

En conclusion, il est possible de poser la question : existe 
t-il un lien entre le territoire, avec soli niélange de, "sale et de 
propre", et la désorganisation personnelle de la mère, la confu- 



sion chez elle entre I'identité professionnelle et persorinelle ? 
N ~ J S  devons relever l'ignorance dans laquelle nous sommes 
quant au r61e du père dans cette problématique. 

II s'agit d'une petite fille de 2 ans qui vit chez ses grands- 
parents maternels. La mère âgée de 18 ans et le père de 32 
vivent en concubinage depuis 3 ans dans des conditions de 
grande instabilité et précari. 
La mère est sans emploi et sans qualification. Le père et le 
grand-père maternel ont un emploi qualifié. Les ressources per- 
sonnelles et culturelles apparaissent de façon très marquée 
chez les grands-parents. Le père et le grand-père sont insérés 
de façon active dans des groupes sociaux. Les ressources fa- 
miliales et sociales sont utilisées par tous, on note cependant 
que le père est laissé en marge et isolé dans le groupe familial. 

L'enfant a un territoire bien investi chez les grands parents. Les 
deux parents ont longtemps été sans domicile. Ils se stabilisent 
dans un lieu qu'ils investissent progressivement, mais l'espace 
de référence pour la mère reste le territoire des grands-parents. 
Elle persiste, en effet, dans un va et vient entre ces deux lieux 
de vie. 

On note la violence présente dans le couple où chacun est aker- 
nativement auteur et victime de mauvais traitements. La mère a 
subi dans le passé, de la part de son père, des mauvais traite 
ments physiques et abus sexuels entraînant fugues, exclusions 
et marginalité. Pour le père, on relève dans le passé une grande 
instabilité, de I'alcoolisme et une incarcération. 



En conclusion, nous devons noter que la mère polarise la 
violence de son père et de son compagnon. La petite fille semble 
échapper aux mauvais traitements, mais elle est l'enjeu des 
tiraillements familiaux et provoque les oscillations maternelles 
qui paraissent aussi en lien avec la violence masculine. 
Peut-on avancer dans ce cas que les hommes, à la fois violents 
et socialement insérés, fixent le lieu de vie ? 

II - ANALYSE COMMENTEE DE LA POPULATION 

Nais avons mis en corrélations des indicateurs dont certains 
sont relatifs à l'identité sociale et d'autres au territoire de l'enfant 
et à son mode d'occupation. Ils devraient nous renseigner sur le 
niveau de maturation sociale que la famille traduit dans ses 
conduites habituelles. 

- Les indicateurs, en relation avec l'identité sociale, concernent 
l'insertion professionnelle du couple parental, quelquefois 
grand-parental, ainsi que l'existence de ressources person- 
nelles et cuiturelles ; 

- Les indicateurs en relation avec le territoire de l'enfant et son 
mode d'occupation permettent de repérer : 

. l'occupation groupale, . l'occupation double, . l'organisation du territoire. 



Par occupation groupale nous entendons l'ouverture du tem- 
toire de l'enfant à un groupe de personnes étrangères au groupe 
familial nucléaire. II peut s'agir d'une fréquentation habituelle ou 
d'hébergemeiits passagers. 

Sous le terme mupation double, nous pointons l'existence 
pour l'enfant d'un territoire parental et d'un territoire grand- 
parental. La plupart du temps c'est en effet I'enfant qui est 
concerné par cette situation. 

Par territoire organise, nous parlons d'un terriioire délimité et 
stable, utilisé pour "l'habitation norinale et habituelle" de la 
cellule familiale, pris en charge financièrement, matériellement 
par le ou les aduites occupants. 

Nous avons aussi repéré dans cette occupation du territoire et 
par l'intermédiaire des condutes de marquage - qui au départ de 
i'étude devaient permettre d'identifier les signes d'investisse 
ment du domicile, des signes de dominance maternelle ou 
paternelle que nous regroupons sous l'étiquette globaiisante de 
ccpdle maternel* ou «pôle patemeln. Au cours de l'étude, ces 
signes de marquage ont en effet été évalués en termes de 
dominance soit maternelle, soit paternelle. L'indicateur, ainsi 
fabriqué, va revêtir une certaine importance pour la suite des 
ailalyses. 

Rappelons pour mémoire que notre échantillon est de 18 fa- 
milles. Une rapide transcription quantitative et synthétique est 
reproduite dans le tableau no 1 ci-après : 





Ce tableau permet de visualiser les résultats suivants : 

1 - dans un premier groupe de 8 familles, nous pouvons 
relever l'existence de ressources culturelles et personnel- 
les. HCP +) 

Sur ces 8 familles, il s'agit : 
- de 7 entités familiales dont les pères ou concubins ont réalisé 

une insertion professionnelle stable ; dans l'un des couples 
père et mère travaillent même régulièrement (F4186), 

- de 2 familles qui occupent leur territoire sur le mode groupal 
(F3186 et F5186), 

- de 2 enfants de deux familles différentes qui ont un double 
territoire (F3185 et F5188 ), mais les deux territoires, celui des 
parents et celui des grands-parents, sont organisés. 

Pour ce sous-groupe de notre échantillon, nous notons d'em- 
blée que 618 des familles (F3185, F4/86, F487, F3188, F m ,  F51 
88) ont un territoire organisé. Parnii ces dernières, l'une mani- 
feste cependant un mode de marquage tout à fait particulier 
avec ::un mélange de sale et de propre ayant des effets 
dévalorisants» (F4188). Dans cette famille, les perturbations 
sont, il est vrai, à relier à une symptomatologie psychiatrique. 

Trois familles ont des territoires qui sont repérés comme fonc- 
tionnant sur le mode du pôle maternel : ce sont des territoires 
organisés (F4186, F4187, F488). 

Pour ce premier groupe, nous. remarquons donc : 



- l'apparente «conformité» de tous les territoires considérés, en 
référence aux critères sociologiques adoptés pour la défini- 
tion de la normalité (par conforme . nous entendons un 
logement salubre, avec des équipements minimums et un 
espace minimum par personne (Circulaire 87-10, J.O. du 
24.1 0.1 987 sur Pr&&, P a ~ e t é  et Lettre de Pierre Mé. 
haignerie du 25.t12.1988 sur Les Actions en faveur du loge- 
ment des plus défavons6s.) 

- la faible correspondance entre l'existence de ressources cul- 
turelles et personnelles et l'insertion professionnelle, en par- 
ticulier en ce qui concerne les mères (1 seule m&re/8 tra- 
vaille). Si 7 pères ou concubins travaillent régulièrement, nous 
devons relever que 2 d'entre eux travaillent "au noir". 

- Pour ce qui concerne le territoire organisé, nous retrouvons 
par contre une correspondance entre I'insertion profession- 
nelle des hommes et cette donnée : 6 pères ou concubins 
occupent un territoire organisé. 

On pourrait conclure rapidement à l'existence d'un 
p61e paternel organisateur si trois de ces territoires 
n'étaient aussi particulièrement marques par un @le 
maternel sur le mode de la violence. 

- L'un de ces territoires (F4/88) attire I'atten.tion par la forme de 
marquage induite par la mère sur un mode que nous devons 
appeler pathologiqt~e. Dans ce cas se pose la question du r61e 
sans doute particulier du père qui, professionnellement, a un 



statut de soignant : son attitude serait-elle celle de «l'obser- 
vation saignante distanciée,,, attitude pouvant maintenir les 
manifestations pathologiques de sa femme ? 

- Deux autres territoires sont marqués sur le mode agressif : l'un 
(F487), tant vis-à-vis des lieux que des occupants (enfants et 
concubin), I'autre (F4186 ), dominé par un pôle maternel, ne 
I'est que vis-à-vis des lieux et non des personnes. C'est le seul 
terrirtoire organisé où les deux membres du couple travaillent. 

On pourrait croire que l'agressivité est liée au pôle maternel et 
que les autres territoires organisés seraient dénués de violence. 
Mais ce n'est pas le cas, à l'exception de F3185. 

Dans cet échantillon, la violence existe donc dans 
des territoires organisés offrant toutes les apparen- 
ces de la normalité, en présence' de pères w 
concubins inserés professionnellement. 

Le mode d'occupation groupal du territoire concerne 2 
familles, dans lesq~ielles les pères travaillent. Dans les deux 
cas, on note l'exclusion fréquente des enfants du territoire sous 
la forme de placements. Dans le cas F5186 le lieu de vie est sous 
influence paternelle, dans I'autre cas F3186, le territoire est 
marqué par le pôle maternel. 

Le double territoire existe dans 2 familles pour 2 enfants. Dans 
les 2 cas, il sagit de territoires organisés : pour F5/88, le territoire 
grand-parental fixe le lieu de vie de l'enfant mais entre en rivalité 
avec le père qui fait des tentatives de construction d'un territoire 
personnel, regroupant la famille nucléaire. Dans I'autre cas 
F3185 c'est par contre la présence du concubin qui seiiible 



dominer sur le territoire et ne pas peser dans la lutte d'infli~ence 
vis-à-vis des grands parents. De ce lot, c'est la seule famille qui 
semble échapper à des manifestations agressives. 

2 - Dans un autre groupe de 6 familles les ressources per- 
sonnelles et culturelles n'ont pu être décelés : (RCP -) 

Dans ce lot nous trouvons 3 couples et 3 mères seules. 

Ces familles ne s'inserent pas professionnellement et 5 d'entre 
elles n'utilisent qu'une certaine forme de ressources sociales, à 
savoir les aides diverses et les secours en nature et en argent. 

Quatre d'entre-elles occupent cependant un territoire 
organisé ; ces territoires sont tous marqués par le p81e 
maternel. La présence d'un père dans l'une des 4 familles 
(F2/86) pose à nouveau la question de la place du père : 

. s'agit-il d'une place <<faiblement occupée,,? . s'agit-il encore d'une place <<faiblement regardée,, par les o b  
servateurs et acteurs conformément à l'hypothèse develop 
pée précédemment ? 

Un enfant a un double territoire parental et grand-parental 
(FI1861 et l'étude souligne la double sollicitation dont il est l'objet, 
conime nous l'avons déjà constaté pour le groupe précédent 

Mais par ailleurs, I'axxipation groupale concerne 2 familles : 
ici aussi les enfants sont exclus du territoire et l'utilisation des 
ressources sociales se fait sur un mode particulier (aides et 
secours). Aucun pôle ne domine le territoire et viendrait le 
structurer et organiser l'espace des enfants d'où des exclusions 



et des situations de danger pour certains enfants qui ne trouvent 
pas la "nécessaire distance individuelle" qui sert à la fois à 
approcher les congénères et à s'en tenir éloigné. 

Pour ce groupe aussi nous remarquons : 

L'apparente «conformité» des territoires alors qu'il s'agit de 
familles que nous avons repérées comme étant sans insertion 
professionnelle et dont les resources cutturelles et personnelles 
ne sont pas apparentes. 

Cette apparente normalité serait-elle acquise à tra- 
vers un mécanisme de survie sociale grâce il une 
certaine aisance dans l'utilisation des ressources 
sociales du type secours et aides, utilisation qui, d'un 
certain point de vue, pourrait être regardée comme 
"perverse" en ce sens qu'elle empêkhe les gens 
d'accéder à un statut d'adulte qui a des droits et des 
devoirs (la perversion étant avant tout une altération 
d'une fonction, un contresens, avant de devenir nui- 
sible...). 

Le pôle maternel est dominant dans ces terriioires organisés 
appartenant à 3 femmes seules et à 1 couple. Les 2 auires 
couples du groupe vivent sur un mode groupal. Pour tous, le 
territoire grand parental n'est ici 

. ni un lieu de fixation, . ni à l'origine d'une emprise particulière. 



Or, pour ce deuxième groupe (RCP -), il eût été possible de 
penser que l'accueil grand-parental fut plus important et que la 
solidarité familiale jouerait davantage. En réalité ce dénuement 
socio-cutturel apparent est peut-être justement en rapport avec 
un isolement familial et social. 

C'est sans doute pour ce groupe que se pose le plus la question 
du père et de sa place dans le lieu de vie et auprès de l'enfant. 
Un père, ou un compagnon, qui n'a pas de rôle social peut-il,en 
effet, être reconnu comme un organisateur du territoire ? 

3 - Dans un troisième groupe, les ressources culturelles et 
personnelles ne coïncident pas avec l'existence de I'inser- 
tion professionnelle. (3 familles RCP +, 1 famille RCP-) 

II s'agit de 4 familles : 3 mères seules et 1 couple. 

Pour les mères seules, nous avons des ressources cuiturelles 
et personnelles reconnues alors que dans les 3 situations nais 
constatons une absence d'insertion professionnelle. L'une des 
jeunes femmes utilise aussi les ressources sociales de manière 
que nous qi~alifierions de "perverse" (F2/87). 

Le territoire, dans les 3 cas, est marqué par le pôle maternel. 
Pour le couple (F3/87), les ressources cutturelles et personnel- 
les sont inapparentes alors que le père est professionnellement 
inséré et que le territoire est marqué par le pôle paternel, 
conformément à l'hypothèse évoquée précédemment. 

Ce groupe est intéressant quant au mode d'occupation du 
territoire : pour 2 familles de femmes seules (Fa88 et F2187) 
l'occupation se fait sur un mode groupal mais le territoire reste 



familles marqué par le p61e maternel. L'une de ces femmes est 
de culture antillaise et ce mode de vie lui est habituel. L'autre de 
culture européenne est l'unique ((mère seule,, de notre khan- 
tillon a avoir adopté ce style de vie. Ses enfant ont un double 
territoire. Double sollicitation et emprise émanent du terriitoire 
grand-parental, mais l'existence de ce deuxième territoire a 
sans doute évité aux enfants une exclusion radicale. 

Les deux autres familles (dont un couple) ont un territoire 
organisé : le couple a son propre terriioire, la femme seule 
(F2185) a un espace de vie sur le terriitoire grand-parental, 
marqué par la grand-mère. 

Nous retiendrons pour ce troisième groupe que les ressources 
des jeunes femmes seules semblent inexploitées ; pour deux 
d'entre elles les grands-parents apportent à la fois un appui et 
créent une certaine dépendance. L'un des 'effets du séjour de 
vacances a été de leur proposer une expérience d'autonomie. 

Le seul père de ce groupe organise et fixe le terriitoire familial 
comme pour le premier groupe. 

Pour conclure l'analyse commentée de cette étude, nous 
poserons 4 grandes questions qui ont paru émerger de façon ré- 
pétitive de toutes ces situations décrites et analysées : 

. la question de la conformité apparente du territoire, . la question des enfants dans ces territoires, . la question de la dépendance. 



LA CONFORMITÉ APPARENTE DES 'TERRITOIRES 
SERAIT-ELLE UNE PSEUDO-NORMAI-ITÉ ? 

Cette conformité est retrouvée dans les 3 groupes et sans lien 
régulier avec une identité sociale repérable à travers des res- 
sources cubrelles et personnelles ni avec une identité profes- 
sionnelle. 

Serait-ce une manière de s'approprier les signes extérieurs de 
ce qui est souhaitable, de l'image sociale à offrir aux regards des 
autres ? Une manière de faire semblant, d'être pareil aux autres 
tout en gardant secrètes les images intérieures immergées dans 
la violence ? Ceci pourrait laisser entrevoir une destnrcturation 
plus interne que sociale, khuation pour laquelle on met en 
oeuvre un traitement de type spécrfiqument social, alors que 
l'on serait sans doute aux prises avec un clivage de la structure 
«individu-environnement» ? 

Ce faire-semblant ou cette imitation de la se no mi alité^^ pourrait 
peut-être constituer un levier à utiliser dans une étape primrtive 
de I'identification, une amorce d'adaptation active et de commu- 
nication avec la réalité extérieure. Encore faudrait-il que le tra- 
vailleur social ne se laisse pas lui-même piéger par les apparen- 
ces. II faudrait, en particulier, que cette bonne image ne fonc- 
tionne pas comme un leurre et n'empêche pas un travail d'obser- 
vation pour mettre à jour le vrai niveau de maturation sociale de 
ces perçorrnes ainsi que leurs capacités à accéder aux 
fonctions de père et de mère. C'est justernent rune des possibi- 
lités offertes par les sbjours de vacances. 



LA QUESTION DES ENFANTS 

Les enfants peuvent-ils investir ces terriioires comme des lieux 
sécurisants, des lieux de nidification ? Ces territoires n'offri- 
raient-ils que des souvenirs terrifiants ? Une famille sur 18 
seulement échappe à la violence interne. Or nous aeniarquons 
que dans cette étude les enfants ont été peu interrogés. Certes, 
ils sont dans l'ensemble jeunes mais le regard de l'équipe de 
recherche s'est peut-être aussi insuffisamment porté sur eux. 
II faut reconnaîlre que, habituellement, les travailleurs socaux 
focalisent leur attention sur le "couple mèrelenfant" m m e  
s'ils avaient à faire à une eritité indissociable, fascinante qui 
priverait I'enfant de son statut de sujet. 

L'occupation, par I'enfant, d'un terriioire double qui implique la 
présence des grands-parents dans la constellation familiale, 
constitue, par contre, souvent un moyen de régulation et comme 
tel offre un lieu possible de sécurisation. Et ce lieu où I'enfant 
peut vivre n'est plus seulement un lieu de violence mais un 
espace autre dans lequel les tensions peuvent se relâcher : 
une possibilité pour I'enfant de se distancier d'avec la réalité 
interne effrayante. 

Pourtant cette occupation d'un double terriioire favorise aussi 
les situations d'emprise et de tiraillement dont I'enfant est l'enjeu 
et le bénéficiaire car la présence des grands-parents rend 
souvent la triangulation possible ; et cependant il a parfois été 
difficile aux acteurs de percevoir cet avantage car les uns et les 
autres étaient trop préoccupés par ce qui se jouait entre la jeune 
mère, empêchée de grandir, et ses parents. Pourquoi avons- 
nous tant de mal' à admettre que la défaillance de la fonction 



parentale initiale n'empêche peut-être pas la fonction grand- 
parentale d'btre bénéfique <<Les grands-mères dYAEMO ont 
toujours mauvaise réputation...), a reconnu un membre de 
l'équipe. 

LA QUESTION DES PERES 

Sont-ils présents ? absents ? simplement insuffisamment regar- 
dés avant ce travail de 'recherche ? 

II se dégage néanmoins de cette étude une constatation impor- 
tante : quand les pères sont présents, ils fixent le territoire et 
orientent vers davantage de socialité (ceci se vérifie pour plus de 
50% des pères de notre échantillon). 

D'autres pères fonctionnent sur un mode d'occupation graipale 
du territoire de type indifférencié, très archaique, et dans ce cas 
il se produit une exclusion des enfants et l'impossibilité pour leur 
cornpagne d'accéder à un rôle d'organisation, donc d'assumer 
la fonction maternelle, idée sans doute dérangeante sur laquelle 
nous reviendrons plus loin. 

Quand la figure paternelle fonctionne ainsi, il semble que les 
enfants eux aussi soient gênés dans leurs possibilités à accéder 
à leur différenciation. 



LA QUESTION DE LA DEPENDANCE 

Nous constatons que 11 familles sur les 18 concernées sont 
dans une situation de dépendance, "d'assujettissement ou 
d'asservissement" vis-&-vis d'une drogue (alcool le plus sou- 
vent). Cela touche 18 personnes sur les 37 vivant ou ayant vécu 
à proximité des enfants dont nous nous préoccupons, soit 
environ 50 % des personnes adultes. 

Notre propos n'est pas de traiter ici la questioii de cette forme de 
dépendance, mais plut& de donner un sens à ce que nous 
observons, au contexte dans lequel les phénomènes nous 
apparaissent : 

Qu'en est-il pour ces personnes qui, 3 un moment de leur vie, 
ont à faire au cadre judiciaire, et qui sont dans des relations de 
sournission vis-à-vis d'objets externes particuliers ? 

Que peut-on penser de leur évolution, dans ce contexte de 
justice fortement demandeur, voire exigeant ? A quelle sorte de 
tranfert peut-on assister ? Dépendance à i'objet externe, 
dépendance au cadre ? Dépendance vis-à-vis des personnes y 
exerçant leur activité professionnelle ? Quelle réponse prcl 
poser ? 

Ainsi une jeune mère, pendant le séjour de 1988 (88/F5), 
demande-t-elle à être bercée par l'éducatrice, le soir avant de 
s'endormir. Quelle sorte de transfert particulier s'est donc opéré 
là ? De notre point de vue, il ne s'agit pas seulement de 
régression à un stade infantile< Vers quelle relation de soumis- 
sionlemprise une situation pareille ne risque-t-elle pas d'entraî- 
ner le travailleur social non averti ? 



Peut-on voir dans ces fonctionnements familiaux fortement fixés 
sur le mode de la dépendance, un piège pour les travailleurs 
sociaux autour desquels des liens d'attachement se tissent et 
auxquels ils pourraient répondre ? Quand ils sont dans ce "bain 
émotionnel", et qu'ils cèdent à cette sollicitation d'hattnonisation 
des affects, ils pourraient être alors dans cette situation para- 
doxale de liens de dépendance réciproques, tout à fait repéra- 
bles lorsque surgissent les difficultés de séparation, en fin de 
prise en charge : situation qui ne ferait que renforcer l'état de 
dépendance. 

Par contre, un autre événement, se produisant à la fin des 
séjours, donne des indications sur les ressources des jeunes 
femmes, sur leur aptitude à "engranger"' les efforts visant à leur 
autonomie à échapper à I'emprise/dépendance : les jeunes 
femmes se cotisent pour offrir des cadeaux aux éducatrices ; 
elles signifient par ce geste, au delà de la simple formalité 
sociale de remerciements, une tentative pour sortir de la situa- 
tion de dépendance, une prise de position d'égal à égal, une r e  
décoi~verte du don réciproque. 
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Quelques perspectives théoriques. 

L'idée d'organiser, dans un service de milieu ouvert, des séjours 
de vacances pour quelques mères avec leurs jeunes enfants, 
paraissait, il y a quelques années, tout à fait surprenante. 

En quoi un service dont la pratique essentielle est la (<rencontre>> 
du travailleur social avec l'enfant et sa famille en difficulté, dans 
leur milieu naturel, en quoi donc, ce service a-t-il besoin de 
modifier le lieu de vie de ces personnes, de les accompagner 
dans cette transplantation ? 

Les intentions irriplicites de l'équipe engagée dans ce projet, non 
explorées et non conceptualisées à l'époque, étaient-elles qu'un 
changement de lieu de vie ou de territoire, pouvait avoir des 
effets sur des comportements mèreslenfants repérés comme 
atypiques ? C'était du moins l'objectif déclaré des organisateurs 
des séjours. 

Le fait de faire vivre ces femmes et leurs enfants dans un cadre 
agréable pouvait-il leur révéler la possibilité d'user d'un environ- 
nement différent et plaisant ? Pouvait-il créer le désir de vivre 
autrement ? même pour un temps bien court ? C'était un objectif 
implicite, mis à jour au début de l'étude, avec difficuité. 

Si d'abord, nous partons d'une position tout à fait comportemen- 
taliste, rapidement la question intéressante s'est posée, de 
savoir si ce changement pouvait être l'occasion, pour ces mères 
et leurs enfants, de la découverte d'une expérience possible et 
reconductible. 



Les (<arrière-pensées,, de l'équipe étaient peut-être aussi que la 
séparation d'avec le territoire familier pouvait produire des 
((états,, favorables à l'apprentissage d'autres conduites, ne 
seraitce que des conduites d'adaptation à un nouveau territoire 
préparé, organisé (par des travailleurs sociaux). 

Peut-on suivre Albert Démaret (1979)(1) et émettre l'hypothèse 
que les états dépressifs de séparation pourraient induire des 
conditions de moindre résistance, favorables à des apprentissa- 
ges nouveaux dans un environnement contrôlé. 

La notion de territoire est l'une des notions qui nous a guidé tout 
au long de l'étude clinique que nous avons élaborée et a 
influencé notre regard. 

Dès le début de notre travail, et sans référence théorique 
particulière, nous avons défini le territoire comme "un lieu que 
i'on peut occuper, dont on peut jouir et profite?. 

Ce territoire se rapportait d'abord à l'enfant, dans son droit d'y 
vivre et d'y exister en tant que personne, de croître et de se 
développer de façon harmonieuse. Telle était notre définition 
initiale. Notre réflexion s'est ensuite un peu conceptualisée et 
l'outil que constituait la référence éthologique ou étude du 
comportement animal, nous a ouvert des pistes nouvelles, sans 
aucune prétention explicative. Cela nous a perniis au moins, 
d'élargir et d'enrichir notre dispositif d'analyse, de compréhen- 
sion et d'évaluation. 



Pourquoi i'éthologie ? 
C'est bien la premiére question que se posera le lecteur. Nous 
connaissons, depuis les travaux de Lorenz et Tinbergen, com- 
bien les observations comparées des comportements humains 
et des comportements animaux font apparaître un certain nombre 
d'analogies, parmi lesquelles les notions de territoire et de 
comportement de territorialité sont de première importance. 
Elles sont certes connues intuitivement, mais elles prennent CO- 

hérence lorsqu'elles deviennent le fil conducteur d'une appro- 
che distanciée. 

La perspective éihologique nous a donné les moyens de mettre 
un peu d'ordre dans la maniére dont ces familles dites en 
difficrrttés muftiples, occupent leur lieu de vie, les rapports 
qu'elles enwetimnent avec lui et avec les autres occupants, 
ainsi qu'avec leur environnement ; les concordances entre les 
modalités d'organisation de la vie sociale de ces familles et les 
comportements animaux sont frappantes. Tout comme pourrait 
6tre fait un parallèle entre les valeurs adaptatives des compor- 
tements des uns et des autres. 

A ce propos, Eibl-Eibesfeldt (1967)(2), notre principal guide, 
nous dit : Le temtoire «est un certain espace pouf vivre ou un 
end& de rehge pour un animal ou un groupe dCInimaux,,, il 
peut être la propriété d'un seul mima/ qui en repousse tous ses 
smblabks ou seulement ses cong6nGres du même sexe, il 
peut êtm aussi «la propriété d'un petit groupe qui n'en éconduit 
que les membres étrangers au groupe,). 

D'une première définition simple, concernant l'espace géogra- 
phique, on glisse à la notion de comportement dans cet espace 
particulier qui est un lieu pour vivre, se réfugier et qu'il faut 



conserver et protéger des intrus pour survivre. Et ce comporte 
ment, on prévoit qu'il se manifestera sur le mode dominance 
soumission ou encore agression-fuite et exclusion des mem- 
bres étrangers. 

Eibl-Eibesfeldt suggère que .toute intolérance associée à une 
surface soit appelée tetritonalité.. . le propriétaire est toujours 
i'animal devant lequel un congénère doit battre en retraite à un 
moment donné». Les conduites d'agression (attaque et dé- 
fense) seraient, dans ce cas, des conduites de survie. 

Notons que ces conduites agressives sont liées à un espace 
((inteme,, : le dedans qu'il faut nécessairement protéger des 
prédateurs venant du dehors., Ceci pose la question des lirriites 
de cet espace, des limites à repérer entre le dedans et le dehors, 
connaissance qui semblerait innée chez l'animal, et peut-être 
aussi chez l'homme. Des failles dans cette connaissance peu- 
vent amener des troubles dans le mode d'occupation d'un 
territoire qui serait alors sans limites claires, comme une ((enve 
loppe à trous,, plus ou moins larges, laissant entrer et sortir, in- 
distinctement, occupants et visiteurs et dès lors mettent en 
danger le sentiment d'une identité propre, donc les possibilités 
de croissance personnalisée. 
L'occupation du territoire, sa généralisation à travers les espè- 
ces, la création de liens transterriioriaux sont abordées sous un 
jour intéressant par J.-C. Ruwet (1973) (31, qui explique, dans 
une perspective évolutionniste, que les groupes sociaux des 
vertébrhs ont subi des pressions opposées provenant : 

- d'une part, des nécessités de réaliser des contacts et des 
échanges en vue de la reproduction, la recherche de nourri- 
ture, l'élevage des petits, la recherche d'abri, de sécurité et de 



protection ; tendance qui a fait du lieu de vie un lieu dans 
lequel les relations entre individus tendent vers de plus en plus 
de complexité, 

- et, d'autre part, de l'obligatoire dispersion des individus, afin 
que <<démographie>> et ressources soient compatibles. 

Ces deux tendances contraires et associées de relations des 
individus entre eux et des relations de l'individu avec son 
environnement, ont des résuitats variables sur la composition 
des groupes sociaux. 

Eibl-Eibesfeldt avait déjà différencié : 

- des agrégats d'individus dans lesquels il n'existe aucune 
attraction sociale ou individuelle, le territoire est seulement lié 
Ci la recherche de nourriture, 

- des groupes anonymes dans lesquels seule I'atbaction sociale 
ou sexuelle se manifeste sans être accompagnée d'aucune 
connaissance individuelle, sans établissement de liens parti- 
culiers d'attachement rkiproque. 

Beur territoire est limité aux activités de reproduction et à la 
recherche de nourriture. 

- enfin des groupes individualisés se forment pour certaines 
espèces à travers des <<mécanismes déclencheurs de liens, 
dans le domaine parents/enfants>> (lors des soins donnés aux 
jeunes), lorsqu'il y a connaissance des individus entre eux 
facilitée par des comportements de contact. 



C'est le territoire où toutes les activités vrtales prennent 
place : parade, accouplement, nidification, élevage des jeu- 
nes ainsi que prise de nourriture. 

C'est le lieu qu'on s'approprie à travers des conduites de 
marquage, et où s'établit la hiérarchie d'un individu à l'autre 
grCice à des conduites de menace et soumission. 

Cette hiérarchie, qui a pour fonction de neutraliser l'agressi- 
vité et les frictions inévitables entre les membres du groupe, 
s'exerce, le plus souvent, sous l'autorité de l'individu mâle le 
plus fort ; c'est lui qui possède le territoire, le marque, y 
organise toute la vie sociale et relationnelle, en assure la 
défense. 

Les soins aux jeunes sont le plus habituellement réservés 
aux femelles ; les liens de connaissance individuelle et les 
besoins de contact tirent leur origine de ces activités d'échange 
de nourriture et de toilette. 

Ces dernières, étendues aux adultes, sont comprises souvent 
comme des gestes d'amitié et font partie des attitudes d'apai- 
sement qui sont, pour une grande part, à l'origine de la 
cohésion du groupe. 

Qu'en est-il, pour les familles étudiées, de leur mode d'occupa- 
tion de leur lieu de vie ? 

Nous n'avons, dans notre population de référence, retrouvé 
aucun mode d'occupation de territoire qui pourrait être rappro 
ch6 du premier groupe décrit. 



Le deuxième groupe évoque quelques commentaires : le terri- 
toire dans ce cas est un lieu servant à i'établissement d'échan- 
ges sociaux de type <<troc,> (hébergement, vin, partenaires 
sexuels...). 

Maurice Godelier (1979) (4) y fait référence pour certains grou- 
pes humains nomades qui ne se sont pas approprié un espace 
fixe et qui utilisent un tenitoire souvent indifférencié comme lieu 
de <<relationshipj, où s'établissent les contacts, les échanges et, 
quelquefois, des bagarres. 

Ceci nous renvoie à ce groupe particulier de familles que nous 
avons décrit comme occupant son territoire de manière <<grou- 
pale» (5118) ; les adultes vont et viennent, personne ne se fixe 
vraiment et ne s'approprie les lieux, les signes de marquage sont 
éphémères, quelquefois incertains. 

Ainsi la famille F4/85 est exemplaire de ce mode de vie : le 
territoire est largement ouvert, sans limite marquée ente le 
dehors et le dedans. C'est bien un lieu d'échanges, de relations 
entre adultes seulement, dans lequel la question de distance 
criiique de protection individuelle se pose avec acuité. L'aduite, 
en conformité avec ce territoire sans limites, ne sait où situer son 
propre espace de sécurité, et son <<enveloppe personnelle,, 
nous avançons ce terme par analogie avec ce que dit Anzieu 
(1987) (5) au sujet des enveloppes psychiques : <<plan de d é  
marcation entre monde intérieur et monde extérieur, entre 
monde psychique interne et monde psychique d'autrui. j, 



II s'ensuit que des relations agressives et violentes ne sont plus 
entièrement orientées vers la défense de l'espace, et se déve 
loppent à l'intérieur autant sur le territoire lui même que sur les 
occupants qui ne peuvent être là que de passage. 

Les enfants ne peuvent s'émnouir dans ce lieu sans stnicture 
Iimbnte et contenante, dans cette @famille à trous" ; ils en sont 
d'ailleurs exclus, placés à l'Aide Sociale à !Enfance @SE), hé- 
bergés dans un autre lieu, ou accueillis chez des grands- 
parents ; ils vivent des ruptures incessantes qui empêchent le 
d4veloppement de tout sentiment de familiarité avec les lieux, 
les objets et les personnes, donc de. tout attachement Aucun 
espace ne leur est réservé dans ces te~itoires mouvants. 

Notons au passage la fréquence de transmission d'une généra- 
tion à i'autre de ce mode d'occupation groupale, comme si les 
membres d'un système farnilial sans enveloppe contenante ne 
pouvait que reproduire à leur tour le même modèle. 

Le troisième groupe décrit par EibCEibesfeldt nous int6resse 
particulièrement II correspond tout à fait à l'image habituelle que 
chacun de nous a du lieu de vie :motmai» : lieu organisé et 
protégé, sous i'autorité de son chef, lieu d'où i'agressivité est, la 
plupart du temps, détournée par des gestes, des attitudes 
d'apaisement, de soumission. 

Ce territoire est un lieu sécurisant, qui assure la continuité des 
soins aux jeunes, de leur élevage, de leur éducation et de leur 
apprentissage des conduites d'adaptation, de survie et de 



protection contre les prédateurs ; par exemple chez les enfants 
victimes d'incestes ou d'abus sexuels, il est souvent constaté 
que cette distance individuelle protectrice n'a pas été acquise. 

Chez les mammiféres évolués, les soins aux jeunes sont r m n -  
nus comme gbnérateurs de lien, de connaissance et d'attache 
ment rkiproque, et particuliérement les gestes liés à ta nourri- 
ture, aux soins de toilette sont des signes d'apaisement, ils 
détournent i'agressivité interne. 

Si nous nous reportons à la population de notre étude, 13118 
familles pourraient être rapprochées de ce groupe dit individua- 
lisé, dans lequel parents et enfants vivent sur un territoire qui a 
toutes les apparences de la normalité. NOUS constatons cepen- 
dant que ces territoires sont envahis par la violence. 

Dans notre perspective éthologique comment expliquer cette 
anomalie ? Qu'en est-il en particulier, du pôle organisateur de ce 
territoire, de son existence et de son identité ? S'agkil d'une 
dbviance dans l'exercice d'une hiérarchie stabilisatrice des 
pulsions agressives ? Hiérarchie habituellement exercée, nous 
le rappelons, par le mâle le plus fort du groupe. 

Que constatons-nous ? Le pôle organisateur le plus fréquem- 
ment rencontré (dans 13 familles) est le pôle maternel quelque- 
fois d'une génération à l'autre et le lieu de vie pour les enfants 
est un lieu de mattraitance et non de protection. 



La complexité de notre système social et l'évolution des modes 
qui nous <<gouvernent,, (les outrances du féminisme, par exem- 
ple), seraient-elles une explication de ces comportements qui 
nous paraissent déviants. 

Les comportements de matraitance ne sont-ils pas l'expression 
de la difficulté de la solitude dans le face à face mèreenfant, 
jamais interrompu par le père, absent physiquement ou absent 
dans sa fonction répressiveséparatrice ? 

DifficuRés accrues par les répetitions générationnelles de situa- 
tions de mères seules, de lieu de vie sans père. Les histoires 
familiales de notre population prouvent que la lignée paternelle 
n'a pas ((nidifié,, avec suffisamment d'insistance et que nous 
sommes en présence d'une forte imprégnation terriiiale de la 
lignée maternelle. Ce qui nous permet d'avancer que le territoire 
et ce qu'il sous-tend des circuits d'attachement, pourrait avoir 
une large place dans le sentiment d'historicité farrriliale, sans 
créer pour autant des conditions satisfaisantes pour une trans- 
mission des valeurs sociales. 

Nous pourrions, en effet, être tentés de croire que ces familles 
mono-parentales maternelles, avec leur territoire apparemment 
organisé, fonctionnent dans un système d'organisation matriar- 
cale. Un certain nombre de travailleurs sociaux risquent d'ailleurs 
d'être victimes de cette illusion. Or, en paraphrasant Levi- 
Strauss (1971) (6), nous devons bien admettre que le systéme 
de parenté liant les protagonistes des groupes, que dans notre 
étude nous avons appelé "Familles ", consiste essentiellement 
dans des objectifs de filiation ou de consanguinité. Peu, parmi 



les "mater" de notre échantillon, étaient capables d'assumer 
I'arkhê, c'est-à-dire I'autorité, le commandement, la fonction 
structurante, socialisante ... Dès lors, comment sauraient-elles 
transmettre ou se rendre désirables à leur progéniture : 

- I'exigence de la règle comme règle, 
- la notion de réciprocité, en tant que forme la plus immédiate 

sous laquelle puisse 6tre intégrée l'opposition de Moi et 
d'autrui, 

- le caractère synthétique du don, c'est-à-dire le fait que le 
transfert consenti d'une valeur d'un individu à un autre change 
ceuxci en partenaires, alors qu'elles-mêmes n'ont pas en- 
core émergées en tant qu'individu doué d'une personnalité ? 

Elles n'apparaissent, la plupart du temps, que comme des 
personnages qui, dans un système matrilinéaire de fait, ont un 
statut social de défense et de transmission de droits, échappant 
ainsi aux devoirs et responsabilités découlant d'une fonction 
structurante et participative de la société. Rappelons, pour 
mémoire, que dans une définition simple (Larousse), matrili- 
néaire se dit "d'un système de filiation et d'organisation sociale 
dans lequel seule i'ascendance maternelle est prise en compte 
pour la transmission du nom, des privilèges, de l'appartenance 
à un clan ou à une classe". 

II faut reconnaître que le système de protection sociale et 
judiciaire, dans lequel nous ((baignons,,, quelquefois sans aucune 
distance, favorise l'attribution de l'autorité parentale, aux mères. 
Cela pourrait induire, dans une certaine mesure, ces comporte 
ments déviants, dus à I'insupportabilité de la situation. Pourtant 
cette dernière est satisfaisante pour l'image sociale, l'identité 
sociale, l'égalité devant les devoirs et les responsabilités fami- 



liales, la reconnaissance officielle de ce qui 'est possible pour la 
femme, c'est à dire pouvoir être, à elle seule, un bon parent à part 
entière. 

Mitscherlich (1969) (7) souligne, pour sa part, que les sociétés 
surorganisées évoluent de plus en plus vers la mise à l'écart du 
père. E. Sullerot (1984) (8) renforce cette idée quand elle 
explique qu'un environnenient social protecteur coiitribue à 
rendre secondaire, le r61e paternel (par exemple nos jeunes 
mères sont rendues provisoirement et illusoirement indépen- 
dantes par I'API ou allocation pour parent isolé). 

Qu'en est-il pour nous aussi, travailleurs sociaux, de cette 
fascination exercée par les ferrimes-mères ? Nous la retrouvons 
sous fomie d'aveuglement, lorsque nous constatons, au cours 
de l'étude évaluative, i'abondance de détails et la richesse des 
observations rapportées sur les comportements maternels, les 
manques et les trous dans nos informations recueillies à propos 
des enfants et surtout des pères, comme si nous étions, nous 
aussi, dans l'impossibilité d'accéder à la distinction, comme si la 
parole maternelle effaçait le père jusqu'à le rendre 
transparent. 

La prédominance maternelle aurait-elle aussi pesé sur nous ? 
Serions-nous complices ? 

EibCEibesfeldt parle de la (<pulsion d'être avec la mère,,, comme 
originaire de tout contact ou besoin de contact entre individus eti 
ou groupes sociaux. 

S'agit-il de cela ? Les travailleurs sociaux seraient-ils également 
victimes, quelquefois, de cette pulsion ? 



Estce un <<fort résidu» des enseignements d'une psychanalyse 
dont on n'aurait retenu, dans nos observations, que le @le 
maternel inducteur du meilleur et du pire pour son environne 
ment et sa descendance ? Pourquoi <<oublions,, nous le pouvoir 
séparateur du p61e paternel ? 

A moins que le travailleur social (femme la plupart du temps) ne 
s'imagine, à travers son mandat judiciaire, jouer le r61e de pére 
social, c'est-à-dire celui qui permettrait l'aventure sociale ? 
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Evénements traumatiques et répétition 

par Christiane Thouvenin 





La décision de mettre de l'ordre dans le magma impressionnant 
que constituait, en un premier temps, l'histoire des familles 
concernées par cette étude, nous a amené à tenter d'identifier 
les 6vénements pouvant avoir eu des effets traumatiques. Nous 
avons voulu faire l'hypothèse d'une répétition de ces événe- 
ment$, quelque chose semblant s'imposer implacablement 
m m e  une destin&. 

Histoires catastrophiques, marquées par la violence et les 
ruptures, la mort et les maladies : telle est la matiére de ce 
chapitre. 

Partant de cette hypothèse, nous allons : 

c. mettre en tableau les événements en les wppottant à chacun 
des 18 familles de l'échantillon, dans une prbsentation des& 
n6e à repérer la répétition, 

- faire l'analyse des tableaux pour montrer : 
* ce qui est confirmé ou infirmé, 
* ce qui apparaîa d'imprévu. 

- tirer les conclusions qui s'imposent. 

Le tableau no 2 présente le repérage d'événemenfs pouvant 
avoir occasionné des effets traumatiques 

81 concerne : 18 entités familiales (18 mères, 28 enfants, 19 
pères ou concubins nommés) 

Pour lire le tableau no 2 ci-après, il convient de noter que chaque 
sujet ayant subi ces événements est identifié par un signe : 





Définition des concepts utilises : 

TRAUMATISME : dans le Petit Robert (1967) traumatisme signifie 
"état de i'organisme qui, ne pouvant supporter une excitation 
excessive, se ferme à toute excitation supplémentaire .... par 
extension : choc émotionnel très fort." 

Dans le Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pon- 
talis (1 9671, nous trouvons : "événement de la vie du sujet qui se 
définit par son intensité, i'incapacité où se trouve le sujet d'y 
répondre adéquatement, le bouleversement et les effets patho- 
gènes durables qu'il provoque dans l'organisation psychique. 
En termes économiques le traumatisme se caractérise par un 
afflux d'excitation qui est excessif relativement à la tolérance du 
sujet et à sa capacité de maîtriser et d'élaborer psychiquement 
ces excitations ... Dans cette période où la psychanalyse s'est 
constituée, il s'agit d'événements datables." 

COMPULSION DE RÉPÉTITION. Le même Vocabulaire de psychana- 
lyse donne la définition suivante : "processus incoercible et d'ori- 
gine inconsciente par lequel le sujet se place actuellement dans 
des situations pénibles répétant des expériences anciennes 
sans s'en souvenir et, au contraire, avec l'impression de quel- 
que chose de motivé dans l'actuel." 

A partir de ces définitions, nous devons retenir que lorsqu'il y a 
eu dans la réalité de la vie d'une personne un événement 
traumatique, il peut y avoir, dans I'aprés-coup, réactivation du 
traumatisme lors d'un événement plus ou moins similaire, de 
même qu'il peut y avoir recherche inconsciente de la répétition 
de tels événements. 



Ceci peut expliquer des états défensifs, par' exemple des bloca- 
ges dans la relation mérelenfant, si la mère a subi des trauma- 
tismes importants dans son propre passé. Cela peut aussi 
permettre certaines réponses socialement inadaptées, la r e  
cherche de situations dommageables tels les mauvais traite- 
ments ou engendrant de la souffrance, tels les placements 
multiples. 

Un des buts d'une relation intensive en séjour mèrefenfant 
poum consister à tenter de comprendre, en nous référant aux 
définitions précéâantes, la répétition et son apparition, dans la 
perspective d'en diminuer la probabilité. 

II est corinu, en effet, que reconstituer l'histoire du sujet, donner 
sens à sa vie par rapport à son passé peut l'aider à s'autonomi- 
ser et à échapper à la fatalité. Des séjours comme ceux qui sont 
I'objet de cette étude, avec un encadrement éducatif spécialisé, 
constituent de façon évidente une occasion de se détendre en 
groupe, de pouvoir parler de sa vie, de son passé ou des 
difficultés du présent, ceci soit collectivement soit individuelle- 
ment avec tel ou tel autre interlocuteur. Un déverrouillage peut 
s'en suivre. Revivre en sihiation partagée des situations trauma- 
tisantes aide parfois aussi à en parler. 

Dans le tableau no 2 ci-dessus présenté, il est possible de 
repérer les événements traumatiques pour chaque catégorie de 
protagonistes. Ainsi les enfants d'une même fratrie sont-ils 
désignés par un signe identique, seul un numéro les distingue 
les uns des autres. Grands-parents et membres de la famille 



élargie ont été confondus dans une seule catégorie, notre 
échantillon étant trop réduit polir permettre des distinctions plus 
fines. Notre prbsentation se veut un simple repérage à partir 
duquel nous nous sommes autorisés quelques modestes inter- 
prétations. 

Quatre rubriques, concernant des événements traumatiques, 
ont pu @tre dégagées dans le tableau synthétique, en raison de 
leur importance : 

Le repérage inclut, à côté de la mort naturelle, les tentatives de 
suicide et les grossesses interrompues (fausse-couche et inter- 
ruption volontaire de grossesse). II s'agit, en effet, de ne pas 
banaliser ce qui requiert un travail de deuil chez la mère et dans 
son entourage. L'observation nous apprend que les suites en 
sont souvent complexes et que des traces di-irables peuvent 
rester. 

On entend par là des incidents plus ou moins graves concernant 
la santé physique ou mentale. 

Cette rubrique recense les sévices physiques, négligences 
graves, abus sexuels ou les maltraitances psychologiques. Sont 
identifiés les auteurs et les victimes. Certains sujets sont auteurs 



etlai victimes actuellement et dans le passé comme il est 
possible de le vérifier au chapitre de la présentation clinique des 
cas. 

LES CASSURES ET LES RUPTURES 

II a paru important de repérer dans I'histoire de chaque famille 
ces phénoménes. La répétition semble particulièrement fré- 
quente sous des formes diverses tels que rapt ou exclusion d'un 
enfant, départ d'un parent, divorce, fugues, placement, incarcé 
d o n  ... Le chômage et les déménagements auraient m6rité 
d'être pris en considération mais les renseignements les concer- 
nant étaient insuffisants. 

A première vue l'analyse du tableau no 2 révèle surtout une ac- 
cumulation d'événements traumatiques. Dans certaines fa- 
rriilles, sur 2 ou 3 générations les quatre types de traumatismes 
sont représentés : il en est ainsi pour 14 entités familiales sur 18. 
La surcharge est impressionnante. Or souvent un seul événe 
ment de par son potentiel traumatique évident aurait pu à lui seul 
marquer lourdement I'histoire familiale. Notre hypothèse con- 
cernant la répétition semble donc largement se confirmer. 

Que penser, par contre, de deux cas pour lesquels les rensei- 
gnements sont particulièrement restreints ? II se trouve que 
l'appréhension des données les concernant a été gênée par des 
conflits intra ou interinstitutionnels, situation malheureusement 
pas rare lors de mauvais traitements. Le contraste que nais 



constatons là, entre une violence manifeste et une absence de 
possibilité de repérer la violence dans le passé de ces familles, 
devrait inciter à rechercher des modalités d'élaboration de ce 
genre de conflit afin d'arriver à mieux comprendre ces cas où la 
violence peut fasciner jusqu'à la sidération ceux qui sont appe 
lés à intervenir dans ces familles. 

Une analyse plus détaillée, rubrique par rubrique nous révèle : 

- en ce qui concerne la MORT et les deuils, que c'est seulement 
à partir de 1986 que les acteurs commencent à évoquer leur 
incidence possible. C'est du coté maternel (mère et grand- 
mère) qu'elle apparaît. II faut donc se poser la question : s'agit- 
il simplement d'une observation plus attentive du c6t6 des 
mères ? Ou cellesci portent-elles ce poids d'une façon parti- 
culiérement marquée ? En tout cas une telle accumulation pose 
probléme. II est même possible que si toutes les IVG et toutes 
les fausses-couches avaient ét6 notées, la charge aurait été 
encore plus importante pour elles (dans le tableau les grosses- 
ses interrompues ne concernent en effet que 3 mères sur 18). 
II faut donc là aussi se demander s'il s'agit d'un désintérêt ou 
d'un tabou. Si l'on n'en parle pas, il est possible qu'il y ait mécon- 
naissance des répercussions sur de nombreux états dépressifs 
chez des jeunes femmes. II faut d'ailleurs noter que la fragilité 
des femmes de notre échantillon les amène fréquemment à faire 
des tentatives de suicide (5118). Si, par ailleurs les travailleurs 
sociaux parlent souvent des grossesses multiples non désirées 
et présentent des naissances comme des catastrophes, la 
famille s'y adapte apparemment bien. 



La maiadie physique et les accidents ne conment que 
quelques families. La dépendance, par contre, atteint &s pro- 
portions impressionnantes (essentiellement sous forme de 
dépendance ablique) : elle concerne 6 mères et 9 pères, 2 
grands-pères maternels. 5 couples sur 18 partagent une dépen- 
dance alcoolique. Cet aspect particulier de la fragilité psychique 
des pères et mères de notre échantillon mériieraiI une analyse 
plus poussée dans une étude uhérieure. Nous avons déjà 
évoque le problème à la fin du Chapitre Il. 

Les mauvais traitements apparaissent massivement à partir 
de 1986 mais sont déjà en filigrane présents dans les observa- 
tions de 1985. Ce sont les mères qui sont les premières 
victimes reconnues. En 1987, le nombre d'enfants maltraités 
augmente de façon significative. Peut-être a-t-on osé faire face 
à cette problématique relationnelle durant le séjour de vacances 
après l'avoir 4ravaillée,> en un premier temps à propos des 
mères ?Sans doute devenait-il possible de les wnsidérer comme 
mahitantes et pas seulement wmme c<seules» et « en diffi- 
crrltb. Désidéalisation nécessaire pour pouvoir aborder pre 
fondément le problème ? 

La répétition est facile à repérer. Toutefois, le fait qu'une 
victime puisse aussi être auteur de sévices dans sa famille sera 
simplement repéré sans qu'il puisse être spécrfié si le phéno- 
mène se produit actuellement ou se rapporte à des comporte 
ments passés. (les donnees disponibles sont insuffissamment 
datées). Les auteurs de sévices peuvent ainsi être actuellement 
maltraités eux-mêmes, lors de relations de couple extrêmement 
conflickielles. Les enfants non maltraités peuvent ainsi être 
témoins de la violence exercée sur telle ou telle personne de leur 



entourage. Cette participation passive n'a pu être cernée dans 
cette étude bien que I'on sache par ailleurs par la clinique que 
les conséquences peuvent en être parfois très graves. 

Les auteurs des mauvais traitements physiques sont 12 
pères et 9 mères. 

En ce qui concerne ces dernières, nous pouvons constater que 
- 6 méres victimes sont devenues auteurs de sévices, 
- 8 autres sont ou ont simplement été victimes de sévices, 
- 2 sont auteurs de mauvais traitements sans avoir été elles- 

niêrnesvictimes. 

Deux familles seulement 118 ne sont apparemment pas concer- 
nées par la maltraitance. 85/m (famille où la toxicomanie de la 
fille a provoqué une rupture d'un mode de vie socialisé) et 88tF4 
(cas particulier non de sociopathie, mais de pathologie men- 
tale). 

En ce qui concerne les pères, il est plus difficile d'identifier leur 
position par rapport à la mattraitance. Pour certains nous lie 
sommes pas en mesure d'affirmer de façon sOre que la répéti- 
tion ait joué ou n'ait pas joué dans leur trajectoire. 

Pour les abus sexuels, le tableau synthétique révèle une 
fréquence importante en 1988. 11 faut se demander si nous ne 
tenons pas, là encore, un résuitat d'une sensibilisation géné 
rale, interverlue précédemment, qui aurait facilité l'identification 
et la parole à ce sujet ? Si I'on ne note pas d'enfant ayant subi 
des sévices sexuels, 5 méres en ont dans le passé été 
victimes. 5/18 est suffisamment important pour nous inciter à 
avancer l'hypothèse que cette problématique est sans doute 



souvent occultée dans les familles suivies en AEMO, tout 
comme dans la population tout venant. Or il s'agit bien là encore 
d'un problème de prévention. 

La négligence, si difficile à définir, n'a pas été repérée comme 
forme de mabaitance bien qu'elle puisse être considérée comme 
telle. Les intervenants divers ;m5gligent>> souvent de repérer, 
semble-t-il, laissant ainsi passer de précieux mois de la pre 
mière enfance. Or, il est évident que des distorsions dans le d e  
veloppement peuvent s'en suivre avec des conséquences 
graves sur le devenir psychique de l'enfant. Dans le recrutement 
des familles partantes il semble que .des difficultés de relation 
mèrelenfant(s) aient davantage été prises en considération que 
cet aspect de carence. Quoiqu'il en soit, une attention accrue 
aux besoins des enfants sera désormais un acquis de ces 
séjours et un moyen d'aborder ce problème de la négligence. 

N'ont pas non plus été abordées les éventuels mauvais traite 
ments institutionnels ! 

Les cassures et ruptures sont multiples et présentes dans les 
4 groupes, en proportion presqu'égale pour les pères et les 
méres, mais pour moitié moins en ce qui concerne les enfants, 
du moins sous forme de placements. 8 enfants 128 ont connu un 
ou deux placements. C'est important si nous considérons la 
finalité d'un service AEMO qui a justement pour objectif de les 
éviter. Les mères de ces enfants avaient elles -mêmes connu 
des placements et nous retrouvons ici, une fois de plus, le ph& 
nornène de la répétition dans la moitié des cas. 



Ces résuitats, basés sur de simples comptages, vérifient la 
perception inti~itive concernant ces familles qui globalement 
vivent dans la discontinuité et la rupture. Si les deux dernières 
rubriques (chômage et déménagement) avaient pu être utili- 
sées, elles auraient, sans doute, encore accentué cette impres- 
sion. 

Cette pr6sentation synthétique a pemiis une constatation im- 
prévue : La présence des pères. 

Dans le tableau no 2, l'importance de la présence, non escomp 
tée, des pères saute aux yeux. II sont représentés par le signe 
O Au départ il était convenu de s'occuper de <<jeunes mères, 
mères seules avec de jeunes enfants,,. II apparut dans le 
tableau récapitulatif qu'elles n' étaient pas si seules contraire 
ment à ce qui se disait à leur propos. 

II devenait dès lors nécessaire et intéressant d'analyser ce 
<<phénomène,> tant du côté de la population que du c8té des 
contre-attitudes des intervenants. 

Le tableau no 3, ci-après, pennet de tracer une sorte de portrait 
robot de ces pères, au même titre que pour les mères, au 
tableau no 4. Moyennant quoi, nous espérons pouvoir comme en 
photographie les faire passer ~ I J  négatif au pos Ki.... 







bNlEXlE CÙ SONT NOMMÉS PÈREs ET MÈRES PAR RAPPORT 
AUX ÉVÉNEMENTS TRAUMATiQUES REPRÉSENTÉS DANS LE TA- 
BLEAU N' 2 : 

Les mères sont nommées plus souvent que les pères mais dans 
la proportion de 213 seulement. Nous devons cependant souli- 
gner qu'il y a quelquefois plusieurs "pères" pour une même mère 
sous forme de concubins successifs. 

Le contexte dit "de la mort" concerne, par contre, presqu'unique 
ment les mères. 

Pour la maladie, pères et mères semblent à égalité, sauf pour 
ce qui concerne l'alcoolisme où les pères sont atteints dans la 
proportion des 213. 

En ce qui concerne les mauvais traitements, les méres ont été, 
et sont encore, les plus mattraitées : trois fois plus que les pères 
qui sont eux souvent maitraitants. Un père sur 3 est niaitraitant. 

En ce qui concerne les "cassures" les différences ne semblent 
pas significatives. Peres et mères sont évoqués dans ce con- 
texte presqu'à égalité. 

En conclusion de cette analyse des événements traumatiques, 
nais pouvons relever qu'au début de l'étude le père n'était pas 
concerné par l'observation ; il était tout simplement absent de 
i'échantilbn ; il était donc nié comme ressource de médiation. 
Mais il se révèle "absent-présent" avec tout son poids de para- 
doxe. 



La question est maintenant de savoir si cette vision résuitait de 
la focalisation sur le couple mèreenfant et non sur une triade 
existant bel et bien dans la réalité, dans une impasse qui peut 
peser lourdement sur la relation éducative. C'est progressive 
ment que ce père est apparu en relation avec le repérage des 
uns et des autres dans un ancrage de lignée et de territoire et 
avec notre désir de comprendre aussi quelque chose aux 
traumatismes et à leur répétition. 

Cet homme, ce père apparaît comme un être à éclipses, un peu 
comme un météore. II y a en effet multiplicité de "pères". S'ils 
partent c'est plus définitivement que les mères qui elles font plus 
de fugues. Eux se séparent ou vont en prison. Les mères par 
contre ont, dans le passé, plus souvent fait l'objet 
d'exclusions : enfants, elles ont été plus souvent placées. Serait- 
ce là une explication possible de l'instabilité des mères (fugues 
et couples successifs) ? Les pères semblent imposer à la famille 
ou se faire imposer des séparations plus définitives. Le poids 
important de leurs incarcérations resterait aussi à évaluer. 

Les mères finalement semblent une référence familiale plus per- 
manente, (en réalité nous devrions utiliser plutôt le terme de 
présence que référence, compte tenu de ce que nous avons 
constaté de leur niveau de maturation psychique) bien que la 
rupture soit la marque de leur style relationnel. Leur passé de 
placements, d'exclusions et de mauvais traitements peut l'expli- 
quer. Les pères ont plutôt des symptômes de la série délin- 
quance et alcoolisme (motifs de leurs incarcérations la plupart 
du temps). 



L'exclusion des pères, dont témoigne la fmulation du projet 
initial des séjours "mèrelenfant(s)", pourrait-elle reproduire en 
miroir, comme une réaction en chaîne, ce que les mères, dans 
leur propre passé, ont d'abord vécu comme exclusions et place- 
ments, ce qu'elles ont manifesté en répétition par I'éjection des 
pères successifs et ce pourrait signifier l'impasse que pratiquent 
les intervenants à l'égard de ces mêmes pères ? Cette démar- 
che souvent basée sur une attitude négative inconsciente à 
i'@ard des hommes de la famille escamotés dans la pratique 
courante de I'AEMO pourrait de ce fait rendre la restauration de 
la fondion paternelle, pourtant consciemment souhaitée, bien 
aléatoire. 

Le problème, qui reste aussi en suspens, est celui des reproches 
non formulés par les jeunes mères à un père, le leur, qui a été 
déficient pour elles ai~trefois (dans notre reconstitution des 
lignées nous avons rencontré quelques difficultés à resituer ces 
pères-là). Ces reproches non-dits pourraient aussi se déplacer 
sur le ou les partenaires successifs qui ont souvent de leur côté 
de tels problèmes d'identification paternelle qu'ils sont happés 
sans pouvoir y résister dans le tourbillon qui va les éjecter, dans 
une répétition qui semble inéluctable. Ces reproches peuvent 
également s'exprimer à l'égard du travailleur social aui endos- 
serait la fonction paternelle. 

Notre souci d'introduire par la recherche une triangulation dans 
ce couple parfois fascinant mèrelenfant ne pouvait , par ailleurs, 
que nous mettre sur la voie d'un changement. Nous n'avions 
sans doute pas consciemment pensé que "changer la relation 
rnéreJenfant" devait nécessairement amener à poser la ques- 
tion du tiers paternel. 



Nous avivons donc à des conclusions imprévues qui vont nous 
ouvrir de nouvelles perspectives de travail. 

La répétition n'est pas tant la résuttante d' événements que I'ac- 
cumulation d'événements au potentiel destructurant pour la 
personnalité des enfants confiés au Service. Ils vivent, en effet, 
souvent dans des situations extrêmes qu'il n'y a pas lieu de 
banaliser ; situations apparemment sans issue à moins que le 
mandat judiciaire et la façon dont il sera exercé ne leur en ouvre 
une. 

Les pères, comme nous venons amplement de le démontrer, 
bien que non visés dans un premier temps par notre éti~de, sont 
loin d'être absents. Mais ils sont particulièrement vuln6rables. 
De plus, ils ont, non seulement à faire face au rejet des jeunes 
mères, elles mêmes marquées par les graves traumatismes de 
leur passé mais, aussi aux réactions des intervenants qui vont 
sa~vent dans le même sens. Leurs difficultés d'identification, en 
tant que pères, sont si grandes que la scène fmriliale est 
dominée par une image maternelle archaïque avec les angois- 
ses concomitantes et la violence agie. 

Notre rdle, à la lumière de cette recherche, semble bien de 
soutenir une triangulation aux effets humanisants. La répétition 
tragique pourrait ne pas être inéluctable si nous mettions en 
question nos habitudes qui masquent en fait nos idéologies. Le 
moyen d'y parvenir ? : peut-être rechercher systématiquement 
tout désir de changement et le soutenir, en donnant une place 
à tous les protagonistes participant à une situation, sans torriber 
dans le piège de l'idéalisation, y compris celle du *RE, après 
celle de la MERE. 









La question de l'identité 

par Anne Schwab 





La perspective éthologique permettait d'envisager un change 
ment possible du comportement des familles en charge du 
Service. Nous allons nous situer maintenant dans une perspec- 
tive de changement possible de I'identité des individus. Pour 
ce faire nous nous référerons à une definition sociologique de 
I'identité, laissant de c8té l'aspect psychanalytique. Selon 
Mucchielli (1976) (1) "l'identité est un ensemble de criteres de 
définition d'un sujet et un sentiment interne." 

Au cours de cette recherche, nous avons tenté de justement 
définir I'identité de la population concernée par les séjours de 
vacances en repérant un certain nonibre des criiéres qui pour- 
raient la spécifier et ce à I'aide d'indicateurs en rapport avec 
l'existence plus ou moins affirmé d'une conscience concer- 
nant : 

- le sentiment d'enracinement dans un territoire des différents 
protagonistes, 

- leur niveau d'identification en tant qu'acteurs sociaux à 
I'aide du répérage . du statut social occupé, . du niveau des études, . des connaissances culturelles ou intérêts artistiques, . des croyances actives, des appartenances à de commu 

nautés philosophiques, religieuses, sociales ... 
- la présence et l'utilisation de ressources sociales et 

familiales, 
- les événements marquants et les traumatismes pouvant avoir 

eu une influence sur la construction de I'identité. 



Cette analyse fait apparaître un certain nombre de points con- 
tradictoires ou moins pouvant apparaître comme tels. II en est 
ainsi : 

- pour les expressions qui se traduisent dans et par le territoire 
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner nous 
trouvons une apparente normalité pour cet indicateur. Toutes 
les familles disposent d'un espace (conforme>>. Mais seule 
ment 12/18 des m&res participent aux dépenses du logement 
et 8 pères ou concubinsll2. Une fraction importante des 
parents n'occupe donc pas intégralement le statut de père ou 
de mère. 

- pour le statut social, par rapport auquel on peut repérer un 
hiatus entre le niveau d'études qui peut apparaître comme 
globalement moyen, avec 8 méres 118 ayant entammé un 
cycle secondaire ou technique alors qu'une seule mère tra- 
vaille et 3 pères ou concubins. 

- Pair ce qui concerne l'utilisation des ressources sociales 
on retrouve une faible participation active à la vie sociale mais 
une forte utilisation passive des ressources sociales. Les dif- 
férents membres de ces familles semblent d'ailleurs dépenser 
une partie importante de leur énergie à se mettre ou se 
maintenir en position d'assistés. 

Les ressources cuiturelles et personnelles des enfants ainsi que 
leur participation à la vie sociale sont peu répérées (5 fois pour 
29 enfants). Ce n'est qu'ail séjour de vacances, di expérimen- 
tal, que l'observation des enfants a permis de recueillir des 
informations utilisables les concernant. 



Dans le repérage des événements traumatiques, qui historique- 
ment, ont pu marquer ces familles nous constatons que seules 
4 faniilles sur 18 semblent échapper à l'enchaînement des 
maladies, accidents et déficiences diverses. Mais ces 4 familles 
sont alors marquées par l'alcoolisme et la drogue. 

Au delà de l'identité repérée de cette façon, que pourrions 
avancer à propos du «sentiment interne d'identité» ? Pour 
Allport (1970) (2) (in Structure et développement de la person- 
nalité) le sens de soi ou de l'identité est composé de 7 éléments 
esseritiels que IIOUS pourrions citer dans l'ordre de leur appari- 
tion génétique : 

- le sentiment corporel ramenant aux premières expériences 
du nourrisson avec sa mère. On peut pour le jeunes femmes 
et les enfants concernés par cette recherche constater à 
travers les éléments recueillis de leur histoire que ces 
expériences ont pour la plupart été douleureuses et difficiles. 

- le sentiment de la continuité temporelle. Là encore, l'ana- 
lyse des «histoires), de ces familles montre combien elles ont 
été marquées par les ruptures (14118)' la discontinuité pour ce 
qui concerne les territoires repérés comme muitiples 

pour 8 enfantsl28, . 5 mèresJl8, . 3 pères11 2. 

- le sentiment des appréciations sociales de notre valeur 
II paralt intéressant de faire le lien entre ce sentiment et le non- 

emploi des mères malgré leur niveau d'études comme si elles- 



memes peu conscientes de leur valeur ne pouvaient la faire 
reconnaitre. II serait sans doute aussi possible de faire le lien 
avec leur non appartenance à des groupes sociaux. 

- Le sentiment de possession pourrait être relié au territoire et 
plus particulièrement ce que nous avons appelé <<l'existence 
du territoire» c'est-à-dire la possibilité pour l'individu de jouir 
d'un espace qui lui est personnel. Rappelons que seuls 21 
enfants/ 28 disposent de cet espace personnel. 

- Pair Erikson, l'estime de soi se développe corrélativement 
à la qualité de confiance qui pour Adler est à la base de ce qu'il 
appelle (( le sentiment social. c'est-à-dire l'aptitude à partici- 
per à la vie sociale. 

- Le sentiment de raisonner c'est-à-dire le pouvoir de choisir 
et ne pas considérer les événements comme inéluctables et 
sans pouvoir intervenir sur eux en aucune façon pourrait se 
mesurer par la qualité de ce que les psychologues cognitivis- 
tes appellent la (<norme d'internalité,, Nous ne l'avons pas m e  
surée. Mais d'après notre matériel clinique - en particulier des 
interviews post-séjours - c'est pendant le transfert que les 
jeunes femmes serriblent avoir pris conscience que cette 
capacité était aussi envisageable pour elle. Si, selon Allport 
tout "individu pour être normal doit avoir un objectif défini, un 
avenir d'espoirs" après le séjours certaines femmes ont pu 
s'exprimer ainsi : "LJann6e prochaine je partirai en vacances" 
Pour une nière n'ayant janiais quitté son HLM d'Evry c'est une 
amorce de projets. II y a donc nécessité pour ces femmes 
d'une vision d'avenir et aussi l'impression que des possibilités 
de réaliser ces objectifs vitaux sont accessibles. 



Au travers des différentes analyses, réalisées à partjr de notre 
matériau reconstruit, nous avons pu voir combien ces jeunes 
femmes et ces enfants de notre échantillon parviennent diffici- 
lement donner des signes témoignant de l'existence d'un 
sentiment interne d'identité bien affirmé. L'histoire des trauma- 
tismes subis fait d'ailleurs comprendre que la construction d'une 
identité personnelle a du rencontrer un certain norribre de 
difficultés. 

La question se pose donc pour nous, Service d'AEMO, quel r61e 
et quelles actions pouvons-nous mener par rapport à ce constat 
et ces carences ? 

La recherche, en nous obligeant à repérer et relier les différents 
éléments constitutifs de I'identii des personnes en charge, a 
fait apparaître la gravité et la profondeur des carences. Elle nous 
oblige désormais à nous départir de certaines illusions, tel cet 
objectif des premiers séjours : "changer la relation mèrelenfant". 
Mais au-delà des carences, nous avons aussi pu pointer des 
capacités et des ressources sur lesquelles nous pourrons à 
l'avenir nous appuyer pour donner une nouvelle orientation à 
notre action. L'analyse des séjours a montré combien ces 
capacités peuvent se manifester dès lors que nous y sommes 
attentifs pour les soutenir dès que timidement elles se pointent. 
C'est à ce propos que nous pouvons permettre ou créer des 
occasions pour les mères et leurs enfants d'amorcer une res- 
tauration de leur estime de soi. On peut citer, en exemple, 
cette jeune femme alcoolique qui parviendra à ne pas boire 
pendant le séjour, prendra plaisir à modifier son aspect physi- 
que, à s'habiller et recueillera les compliments et encourage 
ments des autres mères. On peut rappeler aussi tel enfant qui, 



développant dans le jeu, enfin permis, ses capacités créatrices, 
attirera sur lui un regard différent de la part de sa mère. 

Mais ce serait illusion de croire qu'un séjour puisse à lui seul 
modiier i'image que les mères et les enfants ont d'eux-mêmes. 

Alors comment soutenir et prolonger les effets dynamiques de 
ce temps hors nomes dans la poursuite de la prise en charge 
lorsque les familles sont à nouveau confrontées à leur environ- 
nement habituel, marqué par l'échec et la dévalorisation ? Dans 
I'apr&s recherche, c'est un chantier à ouvrir. 







d a  conscience est pouvoir de se décrocher de ce 
qui est : c'est i'essence de tout projet#. Sartre (L'Etre 
et le Néant) 

Rappelons brièvement quelques conditions matérielles de ces 
séjours et certaines remarques relatives au choix des familles, 
au cadre de travail. 

Ces séjours mèreslenfants ont lieu, à la belle saison, ils sont or- 
ganisés par des travailleurs sociaux dits encadrants. Ces der- 
niers ont choisi des <<lieux de vacances,) (type WF), situés en 
campagne avec plan d'eau à proximité, ou en bord de mer. 

Ce séjours durent une semaine, du lundi au samedi. 

Les encadrants sont au nombre de : 

- trois éducateurs spécialisés dont un homme et deux femmes 
en 1985, 

- trois femmes dont une assistante sociale et deux éducatrices 
spécialisées en 1986, 

- les trois mêmes personnes en 1987, 
- quatre travailleurs sociaux dont un éducateur spécialisé, deux 

éducatrices spécialisées et une assistante sociale en 1988 
pour le séjour dit expérimental. 

Ils ont encadré, suivant les années, de quatre à cinq jeunes 
femmes et de cinq à huit enfants, ils se sont chargés du transport 
des jeunes femmes, des enfants et des bagages. 



Ces séjours étaient <<organisés de toutes pièces. et fortement 
proposés à des familles qui nous semblaient en avoir besoin ai 
pour lesquelles les travailleurs sociaux en ressentaient le be- 
soin. 

Si ce cadre formel a perduré pendant cirrq ans, les attentes et les 
objectifs, tant des encadrants que des fournisseurs (cf. méthe 
dologie) se sont modifiés et affinés, en particulier sous l'effet 
direct de l'étude en cours. 

Apparemment, les critères de sélection des familles candidates 
se sont précisés, laissant croire à un changement de la popula- 
tion. 

Les résuitats de l'étude précédemment analysés montrent qu'en 
réalité cette population reste assez homogène. 

C'est le regard porté sur elle qui s'est modifié, dès lors qu'il a été 
possible de nommer la violence implicite, le danger potentiel, les 
illusions de sociabilité et d'autonomie de certaines de ces 
femmes. 

Le séjour se voulait une mpture par rapport à des habitudes de 
vie, une période marquée par des découvertes, une possibilité 
d'être autre, de paraître autre, de faire des choses nouvelles et 
d'en tirer du plaisir. 

Notons que la plupart des jeunes femmes n'avaient plus le 
souvenir de périodes de vacances, que leur univers domestique 
habituel était inexistant ou clos, vide et terne. 



L'habitat proposé se voulait gai et attrayant, confortable et 
vivant Bien sQr, en dehors des espaces individuels, un certain 
nombre de lieux &aient communs au groupe, mères et enfants 
ont toujours beaucoup investi ces lieux collectifs et ceci en dépit 
de la crainte exprimée au préalable, de .devoir vivre avec 
d'autres,,. Le contact était même très recherché. 

Les activités proposées par les travailleurs sociaux se voulaient 
les plus proches de la vie quotidienne en vacances, avec les 
possibilités de faire plaisir au corps, le sien propre et celui des 
enfants. 

Les jeunes femmes, de façon inattendue, se sont données à voir 
Ci travers le vêtement, le maquillage ... le besoin de sortir et de 
séduire, l'art de faire la cuisine, revendiquant ainsi leur statut de 
femme et restaurant leur identité alors que les travailleurs 
sociaux les maintenaient dans un statut exclusif de mères. 

L'identi a besoin d'être confrontée à des actes, des mises en 
situation et pas seulement au verbe (Janet (1937)) Les troubles 
de la personnalité sociale ). (4) 

A la décharge des travailleurs sociaux, il faut sans doute 
rappeler qu'ils interviennent dans le cadre d'un mandat éducatif, 
qui ne s'adresse à ces jeunes femmes que parce qu'elles sont 
mères. 

La double proximité, 24 W24, à la fois de femmes qui ((se res- 
serriblent» (ou que la société fait se ressembler à travers le 
prisme de la norme, à travers l'espace judiciaire) et de person- 
nes professionnelles qui sont mandatées auprès de ces fem- 



mes-mères, qui partagent les activités necessaires au bien de 
tous, cette double proximité a favorisé un jaillissement de parole 
libre qui cheminera dans un territoire balisé. 

La gestion de cette double proximité mériie qu'on en dise 
quelques mots. 

Les travailleurs sociaux, dans cette situation de partage de vie 
quotidien ne sont dans l'obligation de maîtriser l'art d'intro- 
duire un minimum d'écart entre eux et ces jeunes femmes, 
sous peine de perdre non seulement leur identité, mais aussi le 
sens de leur présence dans Lin territoire repéré de fait, dans un 
cadre judiciaire, cadre qui est éminemment un cadre de dis- 
tance. 

Lors des deux premiers séjours, cette gestion de la distance 
n'était visiblement pas acquise, ce qui pourrait expliquer l'>,effet 
d'épuisenient. des encadrants à la fin des séjours. Un des 
mérites de cette étude a été l'acquisition de cette nécessité 
d'organiser des espaces individuels dans un "territoire suffi- 
samment neutre pour le permettre". 

Au cours de nos travaux,siétait en effet imposée la nécessité de 
nous interroger sur le sens de la notion emprise. 
Le Petit Robert (1969) nous indique d'emblée qu'il existe d a ~ x  
emplois pour ce concept : 
- en droit, il s'agit : "d'une mainmise sur une propriété privée", 
- en langage courant : plutôt d'une "domination intellectuelle ou 

morale". 

En recherchant du côté de l'éthologie, la définition de Robert 
Ardrey (1967) (5) du territoire, nous paraît intéressante à ce 



propos. Pour cet auteur, le territoire est un espace aquatique ou 
aérien qu'un animai ou un groupe d'animaux défend comme 
étant sa propriété exclusive ".., "et la possession d'un territoire 
donne un regain de vigueur fi son propriétaire" ... Alors wrquoi 
i'homme ne respecte-t-il par les conventions tacites, les lois 
protégeant le territoire ? ..." C'est parce qu'il est prédateur". Cela 
implique-t-il que certains individus seraient plus prédateurs que 
d'autres et trouveraient symboliquement un éxutoire à leur 
besoin d'occupation des territoires des autres en exerçant une 
emprise plus ou moins importante sur les occupants ? 

Pour Freud la pulsion dmpffse est en effet "une pulsion non 
sexuelle qui ne s'unit que secondairement à la sexuaTit6 et dont 
le but est de dominer I'autre par la force". (Laplanche et Pontaiis 
- Vctcabulaire de Psychanabse, 1968). Et pour Dorey (1981) (61, 
il semble bien que la notion ne puisse trouver de vérifiable 
fécondité que si i'on considère l'emprise comme un mode très 
singulier d'interaction entre deux sujets. Il s'agit d'un niveau 
très archaïque d'où le tiers est exclus, et qui peut resurgir dans 
toute situation évocatrice de détresse ancienne". Cette situation 
s'applique évidemment plus ou moins en permanence aux 
couples mèresIenfants, mais sans doute fréquemment aussi 
aux relations Wvaiileurs sociauxljeunes femmes en charge. 

C'est au cours de i'étude qu'est apparu necessaire, ainsi qu'à un 
moment donné, nous devions rompre avec l'analyse des fac- 
teurs pathologiques, négatifs et traumatiques. Qu'il fallait re- 
chercher tout ce qui dans ces familles "chaotiques", et pour 
i'ensemble des membres qui en font partie, même épisodique- 
ment, pouvait constikier une "ressource exploitable" pour le 
travail éducatif. Le séjour rupture devait le permettre. 



Les effets cathartiques du séjour mères-enfants et ce qui est 
révélé par le travail d'étude, serviront à étayer notre réflexion 
tout au long de ce chapitre consacré à des conclusions prospec- 
tives. 

Ne seront donc reprises que les données qui vont ou devraient 
permettre au travailleur social qui a la famille en charge, d'éla- 
borer de nouvelles hypothèses pour une intervention plus dyna- 
mique et sans doute plus individualisée : nous sommes donc 
dans h révélation qu'un projet devient possible. 

Parmi les données qui peuvent inspirer une action renouvelée 
auprès des familles concernées, nous traiterons successive 
ment de : 

- I'expression d'appartenance au groupe familial et l'utilisation 
des ressources familiales. 

- I'expression d'appartenance à un groupe social et l'utilisation 
des ressources sociales. 

Dans l'étude de la population, nous avons repéré un certain 
nombre de caractéristiques résumées sur le tableau 1. 

1) I'expression d'appartenance au groupe familial et l'utili- 
sation de ressources familiales 

- sur les 18 mères de notre échantillon, 12 ont été repérées 
comme manifestant une expression d'appartenance au groupe 
familial soit 29'3 des mères pour lesquelles cette ressource 
existe. Mais notons que seulement 113 de l'échantillon utilise 
réellement ces possibilités. 



33 % des mères ne donnent même pas de signe d9apparte 
nance à un groupe familial, donc d'enracinement dans une 
lignée. 

Cependant au cours des différents séjours, nous avons repéré 
l'existence de la conscience de structure ou d'interrelations 
entre membres du groupe familial, comme par exemple des 
relations plus ou moins fréquentes (courrier, téléphone, histoi- 
res racontées ...) avec d'autres membres de la famille : recon- 
naissance d'une identité familiale ; pouvons-nous avancer que 
I'extraterritorialitb a perniis à des potentialités de se révéler ? 

La rupture d'avec le lieu de vie habituel, réactiverait-elle des 
«images oubliées,, ? 

Ce nopveau terriioire, hors des murs et attitudes traumatisants 
favoriserait-il le retour à la mémoire de ces liens familiaux qui 
mettent les personnes à une certaine place unique, dans leur 
histoire ? 

- Dans l'échantillon éti~dié, nous avons relevé un sentiment 
d'appartenance au groupe familial chez 24 des 28 enfants, 
soit 92 %. 
Au cours des séjours ces résultats se sont confirmés : signes 
de relation privilégiée et de reconiiaissance en direction des 
freres et soeurs, ainsi que des autres merribres du groupe 
familial (jeux, échanges, contacts physiques, mimiques, pare 
les, évocations du père, des grands parents...). 

Devant ce résuitat rassurant nous nous sommes demandés si 
notre observation était assez fine ! 



Mais en nous référant à l'éthologie, nous pourrions à ce 
propos faire remarquer que, pour les très jeunes enfants, la 
cohabitation physique a été jusqu'alors très intense, d'où cette 
effective appartenance au ((clan,>, le désir d'y vivre constaté 
pendant les séjours.Mais ces enfants émergent-ils en tant 
qu'individus ? Le peuvent-ils ? 

Ces observations ont pu être rassurantes pour les tra- 
vailleurs sociaux. Rappelons leurs objectifs dans le cadre de 
leur mandat : éviter la séparation, maintenir et sauvegarder 
les liens familiaux. Mais ces mêmes travailleurs sociaux 
doivent savoir qu'il leur appartient de donner à ces ((enfants 
du clan* des possibilités d'isoler et de reconnaître les person- 
nes, et tout d'abord eux-mêmes. 

- Si dans I'acti~alité présente des 18 familles, nous avons seule 
ment, pair 12 d'entres elles, pu repérer une figure paternelle, 
9 pères sur ces 12 donnaient des signes d'appartenance au 
groupe familial donc d'enracinement dans la lignée. 

Mais d'autres remarques nous obligent à nuancer cette affirma- 
tion : ces pères ((maris ou concubins. sont souvent non salariés 
et dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur compa- 
gne, qu'ils gratifient d'un r6le dominant et protectei~r. C'est ainsi 
que se crée une relation non adulte hommefemme que les 
travailleurs sociaux ne peuvent ignorer compte tenu de la 
conséquence que cela peut représenter pour les enfants. 



Après les séjours, pour 5 femmes de ces 9 couples, nous devons 
enregistrer des tuptures. Cellesci auraient-elles, à travers une 
semaine de parole et de confrontation, d'expression avec d'au- 
tres, de mise en acte de situation, accédé à une meilleure 
conscience de ce que pourrait-être l'état aduite ? 

Moins de 50 % des enfants de notre échantillon disposent d'une 
image masculine qui gravite autour d'eux. Afin d'utiliser davan- 
tage les ressources structurantes des pères, nous devons nous 
demander : 

- s'il n'y a pas d'efforts à faire pour <<réintroduirejj ces pères dans 
la destinée des enfants ? 

- si les travailleurs sociaux se donnent réellement les moyens de 
rechercher, de connaître, de rencontrer les pères dans le 
groupe familial ? de créer ou laisser un espace à ces hommes 
et d'utiliser cette ressource potentielle du groupe familial per- 
mettant la distanciation de la mère et de l'enfant ? 

II faiA signaler que notre organisation sociale ne semble pas ac- 
corder suffisamment d'intérêt à la valeur de la responsabilité 
paternelle (autofié parentale donnée à la mère, dans des 
situations de divorce ou de foyer monoparental, certaines pres- 
tations sociales ...) 

L'appartenance à une lignée familiale est créatrice de respon- 
sabilité et dans les situations citées plus haut, il faudrait pouvoir 
organiser la responsabilité partagée du père et de la mère, ce qui 
conforterait les enfants dans leur sentiment d'appartenance à 
une famille. 



2) l'expression d'appartenance a des groupes sociaux et 
l'utilisation des ressources sociales 

Dans un deuxiéme temps nous avons essayé de repérer si, pair 
nos 18 familles, il existait également des signes permettant de 
juger de l'appartenance à une communauté plus élargie ; ceci 
représenterait pour ces farriilles la possibilité de sortir de leur 
territoire et d'accepter de fréquenter des stnictures socialisées. 

Pour les enfants, il fallait découvrir les signes permettant de con- 
clure à des attitudes ou comportements orientés vers la fréquen- 
tation dynamique des lieux sociaux .appropriés. 

Pour les aduttes, il s'agit de repérer quels étaient leur participa- 
tion active ou leur engagement actif dans diverses stnictures de 
la vie sociale. 

Nous procéderons comme précédemment, en examinant la 
situation des enfants, des mères et des pères, avant et après les 
séjours. 

26 enfants sur 28 montrent des signes de socialisation avant le 
séjour, à travers l'utilisation qu'ils font des ressources sociales. 

Pour les jeunes enfants non scolarisés, le repérage du senti- 
ment d'appartenance au groupe social est certes difficile même 
si objectivement, il paraît aisé de vérifier la fréquentation d'un 
lieu de sociabilité (crèche, haite-garderie, colonie de vacan- 
ces...). Ils sont en effet des <<utilisateurs quasi obligés,, des lieux 
sociaux qui leur sont affectés au regard de la norme et de la 
pression sociale. Ils y sont présents aussi, très souvent, au gré 
des besoins impulsifs des mères et non dans une perspective de 



socialisation afin de répondre à leurs besoins, d'ou notre résultat 
massif (26 sur 28 des enfants manifestent ce sentiment 
d'appartenance). 

Après le séjour nous avons constaté une évolution vers une f r é  
quentation plus réguliére de ces lieux, et nous avons aussi 
enregistré les manifestations témoignant d'un désir et d'une 
volonté propres des enfants d'aller vers ces <<hors teritoires,, 
(les colonies de vacances, par exemple, pour les plus âgés). 

Avant le séjour, 7 méres sur les 18 de notre échantillon expri- 
ment un sentiment d'appartenance à des groupes sociaux, les 
11 autres manifestent toutes les apparences d'un mode de vie 
centré sur l'enfant. 

Ce qui signifierait peut-être que les familles repérées, avant le 
séjour, à p61e maternel dominant, pourraient être regardées 
comme étant des familles <(enfermantes,, étouffant sans doute 
les possibilités d'évolution de leurs enfants. 

Les méres choisies pour ces séjours, devaient donc entretenir 
des relations fusionnelles avec leur enfant, mais seule l'obser- 
vation, dans un partage continu de cinq jours de vie commune, 
pouvait nous le révéler. 

Les travailleurs sociaux de l'équipe (fournisseurs comme enca- 
drant~) auraient aussi acquis une sensibilisation soutenue et 
étayée, au repérage de cette relation fusionnelle qui trop sou- 
vent peut être interprétée comme une «bonne relation mère 
enfant» alors que derrière cette apparence peuvent se 
cacher : 



- des mai~vais traitements, 
- des abus sexuels, 
- une impossibilité de permettre à l'enfant d'exister, de grandir. 

Ces séjours permettraient donc, en ce qui concerne les familles 
qui nous sont confiées, de regarder autrement la «bonne 
relation mèreenfantu et de déceler ce qu'elle peut doriner à 
voir d'illusion et de leurre. 

Après le séjour certaines de ces mères autorisent leurs enfants 
à aller vers d'autres lieux, à rencontrer individuellement le 
travailleur social ; deux d'entre elles forment le projet d'emme 
ner leur farriille en vacances vers ces iiiêmes lieux déjà fréquen- 
tés et le réalisent. 

Ajoutons que 5 pères seulement sur les 12 hommes qui se 
trouvent actuellement dans les mouvances familiales, fréquen- 
tent des groupes sociaux. 

Dans notre échantillon, les 2 familles ouvertes sur le monde 
social organisé sont constiiées d'un homme et d'une femme, 
chacun individuellement inscrit dans des groupes sociaux exté 
rieurs. 

La totalité des jeunes femmes de notre échantillon utilisent les 
ressources sociales, ainsi que 7 hommes sur 12. 

Ces résultats et ce que nous en avons dit jusque là, nais 
autorise à interroger le travail social en AEMO : 

- quand il s'exerce auprès de la relation mère-enfant, 
- quand il s'exerce auprès des usagers des services sociaux. 



La relation mèreenfant 

Les @avaitleurs sociaux en AEMO se préoccupew-ils suffisam- 
ment de connaBe les capacités d'ouverture des petits enfants 
sur le camp social ? Une absence de signes visibles d'owmre 
signifie-t-elle que l'enfant trés jeune n'a pas envie de sortir du 
territoire familial ? 

- Les urtvaitleurs sociaux ont-ils les moyens et les compétences 
pour vérifier si i'enfant a une appétence sortir du lieu clos que 
peut constituer l'ensemble familial. 

Les travailleurs sociaux se sont-ils donne les moyens de dépas- 
ser I'intéret broche de la fascination) porté à la dyade mère 
enfant ; se prémupent-ils des capacités ou facuités de stimu- 
lations cognitives existantes dans la famille ? Pendant les 
séjours de vacances, il était évident que les enfants étaient 
demandeurs d'échanges, leur pemiettant de satisfaire leur 
curiosité. 

Les travailleurs sociaux en AEMO prennent-ils en charge réveil 
de l'enfant le poussant vers la découverte d'a&= lieux ? lui 
donnent-ils les moyens de désirer, connaître et devenir agis- 
sant. 

Ces questions semblent renvoyer les travailleurs sociaux, à des 
données importantes de l'ordre des ressources des familles qu'il 
convient de repérer, de stimuler, de soutenir plutôt que d'y 
suppléer ? 

Faut-il se limiter aux ressources familiales ? prospecter l'envi- 
ronnement socid des enfants ? 



Notre réflexion à ce propos, nous aniène, grâce aux divers 
constats et observations faits après les séjours, à nous deman- 
der si la formulation que nous avons retenue au départ, comme 
objectif des séjours : ((travailler la relation mère-enfant,, ne 
nécessite pas une sorte de déconstruction de la relation exis- 
tante en introduisant : 

- un travail de séparation (dé-fusion), 
- un travail séparé de renforcement des identités des divers pre 

tagonistes du groupe familial, 
- une reconstruction de la relation. 

Le séjour serait le moment qui permettrait comme une implosion 
contrôlée de l'état fusionne1 mère-enfant, son caractère contrai- 
gnant les mettrait hors territoire connu et hors possibilité de 
"laisser couler les journées" : les séjours situent mères et 
enfants en un autre liei~ et dans un autre temps. 

Lieu et temps sont balisés par le mandat judiciaire qui 
oriente le cadre symbolique ainsi que le cadre relationnel. 
II faut que les travailleurs sociaux, en situation professionnelle 
dite couramment "d'accompagnement et de faire avec" puissent 
gérer ce paradoxe de la proximité et de la distancer, acquérir la 
maîtrise de I'aitemance entre ces deux formes d'intervention. Le 
mandat contrebalance les tentations daffectiviser" la relation 
de proximité induite par ces séjours ; il rappelle les rdles et leur 
pouvoir séparateur. Les effets rebonds de ce pouvoir séparateur 
peuvent être utilisés par les travailleurs sociaux dans leur projet 
de séparation de la dyade mère-enfant ; repositionner les rôles 
et dynarniser une autre relation. 



Les usagers des services sociaux 

NOIJS rappelons que toutes les mères et 7 pères sur 12 ((utilisent 
les ressources sociales,,. 

Nous nous interrogeons cependant sur leur statut réel : ces 
personnes sont-elles adultes ou bien sont-elles identifiées 
seulement à des usagers de services sociaux ? Joueraient-elles 
seulement à la vie sociale des adultes ? 

Pouvons nous définir le terme adulte ? .[*in être vivant parvenu 
au terme de sa croissance,) dit le Robert. Mais ni le dictionnaire 
de psychologie ni celui de psychopédagogie ne définissent ce 
concept Quand est-on adulte psychiquement ? 

Le lexique des sciences sociales de M. Grawitz (Dalloz, Paris, 
1981) indique : ((adutte. stade de niaturatioil de l'organisme, 
socialement la fixation de cet âge et le statut qu'il détermine (le 
droit, devoir, responsabilité, majorité) varient suivant les CU~IJ- 

res. 

Les familles, que I'AEMO judiciaire est amenée à connaître, à 
surveiller et à aider, sont en majorité dans la revendication de 
certains de leurs droits sociaux ; sur le plan personnel elles sont 
dans la nipture permanente de situations d'équilibre, dans la 
succession non maîtrisée des personnes et des événements ... 
sorte de mouvance transgénérationnelle qui met en péril les 
possibilités d'accès au r61e et au statut du personnage social 
d'aduite, dont le mode d'emploi est pourtant connu et utilisé. 



Ces familles restent dans quelque chose d'un peu archaique, de 
i'ordre de la survie (toit, nourriture, vêture ... ) du registre de la 
dépendance (banque alimentaire, associations caritatives, 
secours de toutes sortes...). Ces mères et ces pères reprodui- 
sent, face à la société, une attitude non pas d'aduite, mais 
d'enfant à qui I'Etat-parent doit tout : état d'immaturité ? ou 
fixation définitive à un stade de survie transmis comme modéle 
aux génerations suivantes ? Inipossibilité de se reconnaître 
acteurs possibles ? 

Comment, dès lors, ne pas s'étonner que des usagers de i'aide 
sociale produisent à leur tour d'autres usagers de l'aide 
sociale ? 
Comment ne pas s'étonner de l'inappétence culturelle consta- 
tée dans cette clientéle ? 

Ces personnes sont-elles inscrites dans une utilisation unilaté- 
rale des ressources sociales ? tirer profit au maximum de ce 
que la société prévoit au nom de la solidariié, pour les plus 
démunis ? sans rien <<donner en échange,,, ne seraitce que 
i'accession à un <<état aduite,, de responsabilité et ses repères 
agis à travers la professionnalisation salariée, la formation de 
couple stable et la fonction parentale. 

Elles manifestent des besoins intenses face à la communauté 
qui les entoure, mais elles ne s'inscrivent pas dans cette 
communauté ; I'aide et l'assistance sociale qui les soutiennent 
et les font vivre, les maintiennent artrficiellement dans un faire 
semblant d'usagers. 



Faute de vigilance, ou encore dans un mouvement de complici- 
té, les travailleurs sociaux ne créent-ils pas des coiiditionne 
ments à l'utilisation abusive des aides et des assistances ? 
Pourrait-on penser qu'ils ont  colonisé>, ces personnes, ces 
usagers sans leur faire crédit d'une possibilité d'évolution ? 

Limiteraient-ils ces familles à une identité et une seule : usagers 
des services sociaux ou même dans les meilleurs cas : usagers 
de la protection sociale ? Ils renforcent cette tendance quand ils 
pallient les urgences, sans tenter de mobiliser les potentialités 
des personnes. Sans étaler le sens de la responsabilité, de la 
solidarité. 

Souvent ils se demandent : comment faire pour "se 
débrouiller ?", "serait-ce échanger des recettes" ou faire du 
"bricolage" ? Alors qu'il s'agit de créer un mouvement dynami- 
que, susciter une motivation, faire naître une activation des 
ressources, de leur développement et de leur utilisation ? En 
un mot, élaborer un projet pour chaque famille compte tenu de 
l'état des lieux : degré de maturation des aduttes, l'individuation 
des différents acteurs familiaux, enracinement et ressources 
diverses, prise en compte du poids des événements traumati 
ques. 

Toute cette étude déroule sous nos yeux, à la fois des questions 
sur le comment-faire mais aussi des amorces de réponses à 
travers le faireavec et l'accompagnement maltrisés, vers un 
autre lieu et dans un temps où les rôles et les statuts sont repérés 
et définis. 



Pour clore ce chapitre, C. Gachon suggére que I'on pourait 
peut-être imaginer, qu'une institution se consacrant à la protec- 
tion de l'enfant, dans son milieu naturet, propose dans une 
période de crise familiale, aux enfants accompagnés de leurs 
parents et de professionnels très spécialisés, un lieu inconnu et 
d'une telle «neutralitb affective première,, qu'il permettrait aux 
charges émotionnelles de s'exprimer dans des rôles et des 
identités émergeant de l'étrangeté de la situation, du poids 
symbolique du cadre d'interventioii (espace justice). 

Cette spontanéité produite à la fois par l'état de crise et son ex- 
pression dans un territoire nouveau de jeu et de parole, produi- 
rait des richesses de données d'observation et de mobilisation 
des ressources de chacun des membres de la famille. Données 
rappelées et mises en mémoire par le groupe familial, comme 
étant des preuves de ce que chacun est capable de faire, tout au 
long d'une mesure d'AEMO. 
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CONCLUSION ... 

UN AUTnE REGARD 





Au terme de ce travail, qui a duré presque trois ans, nais 
pouvons dire que le bénéfice principal n'est peut-être pas la 
pérennisation d'une activité <<modèle,>. Le profit à attendre des 
interrogations que l'étude a introduites dans l'institution, serait 
de créer, d'inventer d'autres activités convenant à une popula- 
tion qui serait désormais mieux connue. Population que nous 
avons repérée comme étant dans un état dit non <<adulte>>, fixée 
dans i'archaïsme du développement de responsabilité sociale. 

II s'agit de jeunes femmes dont l'identité est affectée d'un sen- 
timent de non-valeur renforcé, en un premier temps, par la 
nature du mandat d'intervention des travailleurs sociaux : ordon- 
nance d'éducation en milieu ouvert (en référence à l'article 7 du 
Code civil). 

Or la mission découlant de ce mandat oblige de façon para- 
doxale à focaliser l'attention sur la relation mère-enfant, dont par 
a.illeurs il est supposé ((qu'elle est suffisamment bonne,> pour 
que I'enfant soit maintenu dans son milieu naturel. 

Mais l'apparente bonne relation mère-enfant peut cacher, en 
fait, un état indifférencié mère-enfant, dont on connaît mainte 
nant les conséquences sur l'apparition ultérieure de mauvais 
traitements (Alice Miller (1983), Le Drame de I'enfant doué, A la 
recherche du vrai soi, PUF.). 

Cette indifférenciation génére l'impossibilité pour l'enfant de se 
protéger, de se défendre contre les agressions diverses venant 
de son entourage, de se construire un moi fort et autonome. 



Elle comporte aussi le risque de voir l'enfant reproduire en miroir 
les comportements introjectés, le jour où il deviendra parent à 
son tour. 
L'étude nous a aussi fait prendre conscience combien nous 
étions nous-mêmes fascinés par la mére en oubliant l'enfant, r e  
produisant à notre insu le comportement familial et par ià-même, 
le renfotgant. II y aurait sans doute intérêt à faire, à ce sujet, une 
étude dans les services qui prennent en charge mères et enfants 
et qui sont plus que d'autres exposés à ce danger. 

Nous devons aussi reprendre l'observation faite à propos de I'or- 
ganisation des territoires sur le pôle maternel ou paternel. II sem- 
blerait, en effet, que les territoires organisés uniquement sur le 
mode maternel soient de «faux territoires>> matrilinéaires et non 
matricaux, donc pas des lieux de construction ni de protecti on... 
même si ces territoires apparemment conformes agissent comme 
des leurres sur les travailleurs sociaux. 

Tout ce travail aura eu le mérite de nous faire poser la question 
du tiers et de sa fonction par rapport à un travail institué de 
longue date ou innovant 

La possibilité de distanciation introduite par le tiers rebondit à 
tous les niveaux : de l'institution, dans sa globalité et dans ses 
particularités jusqu'aux constellations familiales en charge en 
passant par les relations et les pratiques des travailleurs so- 
ciaux. 



Cette fonction peut suivant les temps et les lieux être assurée 
par diverses instances : 

- quand il s'agit, comme au départ de notre étude, d'une recher- 
che de formalisation à partir d'expériences cumulées non or- 
ganisées, nécessitant la création d'outils pertinents, il faut 
sans doute un chercheur capable d'exercer le pouvoir sépa- 
rateur dans sa <<fonction maïeutique,,. (C. Gachon, Journées 
d'études, CTNERHI, 12-13 nov. 1990) ; 

- quand il s'agit d'évaluer en permanence l'activité d'une institu- 
tion, le projet institutionnel, avec sa formalisation des objec- 
tifs, et sa prévision des stratégies de réalisation peut s'instau- 
rer en tant que tiers ; 

- quand il s'agit de la pratique courante des travailleurs sociaux 
et de la représentation qu'ils en ont : le vécu partagé, le faire 
avec, l'accompagnement et de la croyance que le <<je suis 
donc je fais effet,, suffit, qui peut faire office de tiers ? qui peut 
assurer aux personnes en charge la garantie du respect et de 
la prise en compte de leur individualité et de leur identité ? 

Tout d'abord le positionnement des deux parties (familles et 
travailleurs sociaux) devrait être clairement identifiable et 
identifié grâce au juge des enfants et au mandat, pour ce qui 
concerne notre institution. 
Pour d'autres institutions, cette fonction pourrait être, nous 
serrible-1-il, assumée par l'instance de décision sur les moda- 
lités de prise en charge (DASS Etat, Département, CDES, 
COTOREP ... ) 



Par la suite, I'accés à la conscience de l'identité profession- 
nelle, les compétences techniques, la distance qui en découle 
obligatoirement devraient éviter les états de confusion clients/ 
intervenants. 

Le jeu de la pluridisciplinatité institutionnelle avec ses exigen- 
ces méthodologiques et son pouvoir de contrôle, devrait 
également assurer en permanence cette fonction tierce et 
aider chacun à élaborer des projets avant tout engagement 
dans l'action. 

Dès lors toutes méthodes d'intervention de proximité (faire 
avec, accompagnement ...) seront régulées rationnellement 
par la distance, les outils, les actes posés devenant évalua- 
bles : <<Je fais avec ce que je suis et je le sais,,. 

quand il s'agit des dyades mères-enfants, le travailleur social 
devrait, bien entendu, pouvoir assurer en permanence cette 
fonction tierce sans déposséder pères naturels ou pères im- 
prévus dont on a vu qu'ils peuvent fixer et organiser le 
territoire. II pourrait devenir une des ressources principales de 
réactivation de l'identité familiale. 

Dès lors deviendrait possible une autre compréhension de 
ces familles dont la ((maitraitance,, ne serait que l'une des ca- 
ractéristiques. Pour chacune pourrait être mise à jour une 
dynamique propre à partir des potentialités particulières des 
ressources à activer. 

Un projet pourrait naître qui réinterrogerait les travailleurs 
sociaux sur leur capacité d'inventer de nouveaux modes 
d'intervention et de légitimer ces derniers. 







ANNEXE I 

LES OUTILS UTILISES 

1) a) Fiche de repérage par famille, des territoires, des acteurs avec 
leurs identités sociales, leurs ressources et les traumatismes 
subis. 

b) Mode d'emploi pour lecture de la grille. 

2) Fiche de r w g e  des évolutions, évolution de la violence et de 
la maltraitance. 















CODIFICATION DE LA FICHE POPULATION 

El, E,, ... enfants par ordre d'apparition historique, 
- année de naissance dans un cercle pour les Fies, dans un carré 
Pn. les garçons E, 0 5. a ... 
-ga&rlemêmecodepottrlesautrespersonnes. 
M et E : œ sont les mères et pères géniteurs (en cas de reconnais- 
sance tardive la noter en bas de page) 
- utiliser les accolades pour identifier les associations producirices 
d'enfants. 
par ex : 3 enfants issus de mariage puis de concub'ie 

@ 

Ç : concubins hommes venus vivre sur le territoire sans êûe m u s  
producteurs. 

: grands parents matmeis 

EE : famille élargie : M : côté maternel (soeurs, frères, oncles, tantes) 
P : côté paternel C : côté concubin. 

Accueil : 
1 : Mtutions résidentielies coliectives d'une durée simcative. 
PF : placement en milieu familiai. 
Autres : pmonnes qui gravitent sur le territoire (cop ains... ) 



TERRITOIRE : Repérage et évaluation PAGE 1) 
par convention, on met une mix si la rubrique est positive, ne pas 
mettre le signe - sauf si on souhaite insis&. i-t si in% sipficatif, i- 
ou -+ pour mbriques incertaines ou évolutives. 
La colonne de gauche A : il s'agit de l'actuel ; E : il s'agit du passé. 

1) : si possibilité de l'occuper, d'en jouir ou d'en profiter ; il 
a donc implicitement r e m m k c e .  
2) : non asniré dans l'espace, le temps, la sécurité. 
3) Multipie : changements fréquents, instabilité. 
4) Confofme : en conformité avec les m e s  minimales de sikurité de 
la société m-te (eau, gaz, éldcité, sanitaire). Suppression 
de la rubrique "Reconnu". 

1 5) Partic'pation f i c i *  : contribution + ou - aux frais de location 
(ou de propiété). Suppmsion de la rubrique "Autonomie". 
6) J3ék-mmt : en accueil chez des tiers. 
7) Héber- : ceux qui accueillent sur leur territoire. 

lZxpt&on à mpos des ternto 
. . ires PAGE 2) 

1) M- : signes d'appropriation (boite à lettre, porte blindée, 
décor.. .) 
2) E Grrxpd : lieu ouvert, territoire c/ lieu d'accueil élarg&miUe. 
3) E Familid : réservé à la famille nucléaire. 
45) Amessi* : exprimée en actes (A) ou verbe (VI 
sur le cadre ou les occupants. Suppression de "indifférenceappafentel'. 



. . on des terntou~ 

Suppression des deux nibriques existantes, les remplacer : 
6) sur le T : V si verbalkation ; A si actes pour un projet 
d'implantation ou d'utiiisaticm du T actuel. 
7) &&&~iutre T : pojet de changement de T en Actes ou Verbalisé. 

1) : sans emploi, C : chômage 
3) gnploi -$icaire : éventuellemenî travail au noir TN 
10) d h K e  é t r a n ~ h  : l'identifier &J pour xmghdbine, N u a i  se... 
11) m a n t  à une ,sec& ou cult maru : hippies, temoins de 
Jéhovah, manouches 
12) @on : identifier Çatholique, btesîant, J.M, Boudhiste 

&S~URCS RELATIONNELLES ET ~ U S A T I O N S  (PAGE 4) 

1 et 2) E pour ppiétah~,  -taire, Uébergé 
3) familial : ne noter en + que s'il exisîe une amscience 
de siru- et d'interrelation entre rnembm du groupe. 
6) =art. à des --. sociaux : E si participation à asso., synd, grp. 
polit. 
&si engagement actif. 

&-GE DES TRAUMA HISTORIQUEMENT RENCONTRÉS PAGE 5) 

&@ l'événement si possible. 
2) suicide : â + date, tentative de suicide : ?S + date 
5) Acciden~ : route AR, domestique AD, fausse couche FC (accident 
pour la mère) 



7) incid psychiatriques : raptus (explosions, passages à l'acte) a trbles 
chtoniques E, Hospitalisations. 
8) Dépendance : identifier ~coolisme, m g u e  ... 

EVÉPIEMENIS MARQUANIS (PAGE 6) 

1 et 2) préciser : pour les victimes pour les acteurs A 
5) &gemm& : dater si possible et précises : 
sans intervention institutionnelle ou volonlaite V 
avec intervention sociale ET, sanitaire B, judiciaire OPP 
9) hgalenmts : lieu d'émergence du signalement : 
&le, &lice, Uôpital, Yoisinage, &n.iiie. - 





USTE DES SGNES DE SOUFFRANCE ET DE 
MANIFESTATIONS CHEL L'ENFANT 

(Mauvais traitements, négligences graves, abus sexuels) 

I 
MANIFESTATIONS 

SÉVICES SEXUELS 

(anal-bucal-sexuel) 

Pénétration 
Fellation 
Utilisation des enfants pour le plaisir avec ou sans leur consente 
ment 
Eyîhème à forme et à endroit précis 
Perte de sang 
Maux de vente 

MANIFESTATIONS 

Ecchymoses - égratignures 
Lacération 
Brûlures 
Morsures 



Fractures 
Blessures diverses 
Séquestration 
Rivatim de nOlFnture 

III 
MANIFESTATIONS 

SÉVICES PSYCHOLOGIQUES 

Punitions 
Brimades 
Absence de valajsatim 
Hurniliations-vexations 
Privation de relations sociales 
Enfermement 
Sadisme 
Conditionnement 
Obligation d'assister à des scènes obsches ou sadiques 
Menaces violentes 

MANIFESTATIONS 

Nourriture insuffisante ou inadéquate 
Absence de soins corporels 
Protedon inadéquate aux intempéries 
Non respect des rythmes et besoins élémentaires (sommeil, activi- 
tés) 
Absence de soins en cas de maladie 
Refus des mesures de pmphylaxie 



NÉGLIGENCES GRAVES PSYCHOLOGIQUES v 

E n v h e m e n t  surstimulant ou hpstimulant 
Absence d'échange verbal 
Privation d'école 
Absence d'éducation 
Privation de tktoire propre à l'enfant (autonomie, identité) 
Absence de sécutité 

SIGNES DE SOUFFRANCES 

Pleurs 
Plaintes ou absences de plaintes 
Troubles de l'alimentation 

anorexie 
boulimie 
vomissements - régurgitations 

Troubles du sommeil 
Troubles de l'élimination - é n d i e  - encop&sie 
Tmbles des acquisiiions 

régressions 
retard - psychomoteur 

langage 
acquisitions sociales 

Somatisations 
maladies fréquentes 
répétition d'une même maladie 
eczéma, pelade 

Troubles du comportement 
à base de & p s i o n  

d'inhibition 
agression 
instabilité 
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Tmubles des relations affectives 
absence de contacis physiques 
recherche exagéree du contact physique 

Co-ents sadiques sur les animaux 
Refus de contacts corpmis 
Fugue 
TS 

SIGNES DE SOUFFRANCES 

Plus spécifiques dans le cas de sévices sexuels 

Perturbation des capacités 
Apparition de jeux sexuels particulièrement &distes 
Propos de l'enfant trop sexualisés 



ANNEXE II 

PRODUCTION LIBRE PENDANT LE CAMP 

DESSINER : Mères et enfants. 

Christiane MOUVENIN 

L'activité a été spontanément propcxsée, en 1987, aux enfants puis, en 
1988, dans une visée plus ambitieuse d'expression dans une situation 
relativement conû6lée et non thhipeutique. On proposa alors aux 
enfants de dessiner librement ce qu'ils vouiaient, et aux mènus de 
dessiner «une maison>>. Cette dernière @tim destinée à sabir 
leurs repkxntations i r n a g h h s  était sans doute en relation avec nos 
préoccupations concernant le «demtoire». 

En fait, le maténe1 qui reste de cette expérience est peu interprétable du 
point de vue de la recherche, faute d'avoir été pro@ et cecueilli de 
façon systématique. Manquent en particulier les associations verbales 
que mères et enfants ont pu faire, essentielles, aux yeux du clinicien, 
à la comp'éhension d'un dessin Manque amsi la description de la 
situation où cette activité a été pcopmée. 

Ce que l'on sait, quoiqu'il en soit, c'est qu'en 1987 les enfants ont 
commencé par dessiner sur les mm, le sol, les tables, comme dans 
une prise de possession d'un nouveau tenitoire. 

Faute de les avoir photographiées, ces traces ont disparu, conûaire- 
ment à celles des hommes des cavernes ou de celles des aborigènes en 
Ausûaiie.. Mais les «encadrants» du premier séjour en ont gardé le 



souvenir. Peut*- cela a-t-il cheminé en eux de telle sorte qu'ils ont 
pu permet& aux enfants d'un deuxième p p e ,  en 1988, de s'expri- 
mer à un auire niveau Cewcci, au milieu de productions peu organi- 
sées, d'une grande pauvreté font émerger dans leurs dessins une 
certaine joie de viw et un sentiment de sécurité dont on veut penser 
qu'elle est inspirée par la qualité du cadre offert 

Citons quelques exemples : 

- Stéphanie : «La maison de mon père... le beau soleil>. 
Ou encm : «Anne en bébé... » projection enjouée de la partie de 

soi d é e  à l'adulte de son choix. 

- Jean-François : «<Des rails dans le ciel ... une maison pour les 
avions». Veut-il parler de la sécurité relationnelle dont il a besoin 
et qu'il trouve pour s'exprimer ? 

Quant aux dessins produits par les mères, ils sont twpemnts. A la fois 
très conventionnels et fortement idéalisés, riches en détails et î& 

enjolivés. Certairis évoquent un véritable îalent en même temps que le 
plaisir de se liner à cette activité. 

On regrette de ne pas en savoir plus sur ce qui a été dit pendant que 
chacun dessinait, mais ce qui a bien été transmis c'est l'intérêt suscité 
au@ des &anis, des mères et des animateurs par ce moyen d'expres- 
sion. 

Il est p i b l e  que l'utiiisation plus poussée de cette technique se soit 
Crouvée un peu bloquée par une référence à des aspects dits ~cthérapeu- 
tiques» de l'expression par le dessin. C'est, en tout cas, a la psycholo- 
gue, pourtant ahsente sur le terrain que l'on a demandé d'en par1 a... 



On pourrait imaginer qu'un atelier de dessin pour ces jeunes femmes 
trauverait avantageusement sa place parmi d'autres activités éducati- 
ves La @%ence d'un animateur expérimenté en la matière favoriserait 
l'efficacitété du m m  à ce moyen d'e-ion. 

il est possible, sans courir le risque de confusion avec une visée théra- 
peutique, de d e r  par ce moyen un espace de parole et de jeu. A 
condition de bien définir le niveau d'intervention des animateurs, 
dessiner ensemble peut donner l'occasion de donner un sens aux 
choses, d'évoqua peut-êût son W i r e  et de mdigner, sans sansnécessai- 
ment  l'interp&er, l'irnporîance de sa vie interne. 



ANNEXE III 

QUESTIONNAIRE PERMETI'ANT DE REPERER 
LE DEVENIR DES FAMILaIEIS 

LE CHANGERENT DES PRATIQUES 
EN TRAVAIL SOCIAL 

18 familles faisant partie de I'eChantillon (séjour m&e-enfants, 
85, 86, 87, 88). 

Les travailieurs sociaux qui "suivent" ou "suivaient" ces familles, et à 
qui cm demande de mplir : 
- le questionnak suivant (travail qui sera fait en groupe le 1/2/89) et 
de foumir : 
- la fiche de fin de mesure (dans le cas de famiiles "sorties"). 

11 m m  
- la disp&iiicn des actes de violgice 
h i  " " I, 

- I 'missement " 11 

" II 

des cornpart. dindiff. 
1, II 

une vigilance nouveiie par rapport aux risquesuesque peut courir i'aifant. 

2' Ja qualité relationnelle mè&ant 
- capacité m i i e  d'accéder à la s6pmtiai 
(ex. : halte garderie, crèche...) 
- cap.5ié & jouer, d'établir des relations de 
jeu 
- capacité à mou du plaisir 

mère enfant 



- modüicatiions des habiiudes en ~lation avec la 
nowiture 
- maiüïcaticns &s habitudes en reiaîion avec les 
soins corporels 
- modificaîim de la quête affective 
- capacité nowek d'échanges 

31 Trajectoire du couple 
-"@= 
- nouvelles alliances 
-autiies 

41 lhi- 
- arolutial vas m o n  au T. 

I I  gestion du T. 

- B travers le tenitoice, y-a-t-il eu sentiment 
dappsataiance à une lignée ? sentiment 
driistoricité ? 

51 ,Niveau socioculhirel 
- évolutim vers inwtion pfessionneile, au 
formation professionnelle 
- utilisation des ~-ESOUW sociales 
- utihatial des Il2smm3 culmlles 
(identifier les ressom?~) 
- accès aux loisirs 
- dégradation socioecOnomique 
- utilkatian des ressosirces familiales 

Questions qui concernent une tentative de repérage de l'évolution des 
pKati.ques : 
- le séjour mèrelenfant a-t-il eu des effets sur : 

V b a e  
- l'enrichissement du champ d'obwwiion 
- la "mise en ath" des dorniées à observer 
- l'augmentation des moyens de "diagnostic" 
- le changement de relation avec la famille 



2/ C m m c a t i o n  
. . 

- la ansciaiWcn et la vabkaîiai du 
maiaise, de la pari de cette famille ? 
- Senfemment dans la n a i d c a -  
b? 
- l'aroluticn de la mitnicat iai  
(dialogue avec le imaiiieur &al) 

A@ le séjour y a-t-il eu : 

31 Jikrvention des psy, avq 
- vélificatial des bloqmges 

" des déblcquages 

Pour les famiiles "serties", dire qu'il s'agit : 
- d'une Satie namale 
- d'une satie en sihdai d'échec 
-autre 
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