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Ce livre sur la prévention des problèmes d’adaptation chez les enfants et
les adolescents s’ajoute aux très nombreux efforts visant à comprendre et
à aider les jeunes et leurs familles aux prises avec de graves problèmes de
développement et de réalisation de soi dans une société de plus en plus
complexe. Les chercheurs de différentes disciplines, les cliniciens et les
éducateurs ont beaucoup écrit au cours du dernier siècle sur leur compré-
hension des origines de ces problèmes d’adaptation psychosociale et sur
les moyens d’y remédier. Ces dernières années, la recherche en psycho-
pathologie développementale a enrichi nos connaissances sur les facteurs
de risque prédisant et engendrant différentes formes d’inadaptation (voir
Dumas, 1999 ; Habimana, Éthier, Petot et Tousignant, 1999). Des trajec-
toires développementales ont été décrites en montrant comment divers
facteurs de risque en se conjuguant pouvaient produire des effets néfastes
ou être tempérés par des facteurs de protection. Ces connaissances ont
guidé et inspiré les chercheurs et les intervenants préoccupés de fournir
une aide appropriée aux individus concernés et à leur entourage. Beaucoup
de moyens d’intervention ont été expérimentés ; les livres sur les traite-
ments des différentes problématiques abondent. L’efficacité du curatif dans
ce domaine se heurte aux limites inhérentes à toute entreprise de trai-
tement de maladies chroniques. Or, plusieurs problématiques dans le
domaine psychosocial ont des causes multiples qui se conjuguent et
s’amplifient avec le temps, et peu d’interventions, même intensives, peuvent
y changer quoi que ce soit à long terme. Devant les limites de l’approche
curative et avec l’avancement de nos connaissances sur les trajectoires
développementales de ces problématiques, l’approche préventive a pro-
gressivement pris le relais. Comme dans le cas de la santé physique des
populations, où la prévention à plusieurs niveaux a réduit l’incidence et la
prévalence de plusieurs maladies, l’intervention en santé mentale s’est
engagée dans la voie de la prévention.

Dans la foulée des travaux sur la prévention en santé publique (Caplan,
1964), une nouvelle discipline, appelée « science de la prévention », est en
train d’émerger à l’interface de la psychopathologie, de la psychiatrie, de la
criminologie, de l’épidémiologie, de la psychologie du développement et
de l’éducation. Une nouvelle société scientifique a été fondée dans cette
perspective en 1992, The Society for the Study of Prevention Research, et
vient de publier (en juin 2000) le premier numéro d’une revue scientifique
(Prevention Science). Un comité de spécialistes américains, à la demande du
National Institute of Mental Health, a produit un document établissant les
bases conceptuelles de ce que pourrait être une science de la prévention en
santé mentale (Coie et al., 1993). Bien des indices nous autorisent à penser
que la prévention mobilisera les énergies de plusieurs intervenants et cher-
cheurs dans les prochaines décennies. Ce livre s’inscrit dans cette perspec-
tive et met à la portée du public francophone un ensemble de travaux
menés principalement aux États-Unis et dans d’autres pays anglo-saxons.
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Le but de la prévention en santé mentale est d’éviter autant que pos-
sible l’apparition (incidence) des problèmes en agissant sur leurs causes.
C’est pourquoi la recherche en prévention repose sur l’étude systématique
de la description des problèmes et de leur étendue (épidémiologie), de même
que des facteurs précurseurs susceptibles de les engendrer (facteurs de risque)
ou de les atténuer (facteurs de protection). Le présent ouvrage applique ces
principes à la prévention d’un éventail de problèmes psychosociaux (17 pro-
blématiques) vécus par les enfants, les adolescents et leurs familles. Chaque
chapitre tente d’identifier l’état de nos connaissances sur les moyens de
prévenir, tant chez les individus que dans leur environnement, une forme
ou l’autre de dysfonctionnement psychosocial. Pour chaque type de pro-
blème, la recension des facteurs de risque et de protection devrait faire
ressortir les éléments sur lesquels intervenir pour éliminer ou diminuer les
risques et renforcer les compétences des individus afin qu’ils puissent rele-
ver les défis que posent les transitions développementales et les situations
de crise. Mais avant d’indiquer la direction qui devrait être prise, les auteurs
ont recensé les expériences de prévention déjà réalisées pour en dégager les
forces et les faiblesses. C’est ainsi que, pour une même problématique, une
gamme assez large d’expériences ont été tentées. L’exposé de ces essais
contrôlés de prévention est particulièrement éclairant pour ceux et celles
qui souhaitent s’engager dans ce mouvement de prévention. Chaque expé-
rience systématique de prévention permet d’évaluer si le choix des cibles
d’intervention était pertinent, si le moment choisi pour la mise en œuvre
du programme de prévention était approprié, si la qualité et le dosage de
son contenu étaient suffisants, si la formation et la supervision des inter-
venants étaient adéquates, si les contrôles méthodologiques des sources
d’invalidité interne étaient à la hauteur, etc. Dans la recension des expé-
riences de prévention, les raisons qui amènent un programme à produire
ou non des effets durables sont tout aussi importantes, du point de vue des
connaissances scientifiques, que les résultats eux-mêmes. C’est de ce genre
d’analyses que les lecteurs de cet ouvrage sont conviés à prendre connais-
sance ; leur choix d’un type d’intervention n’en sera que plus éclairé.

Ce livre s’adresse à tous ceux qui sont concernés par l’aide à être
apportée aux jeunes en difficulté et à leurs familles, qu’ils œuvrent en pré-
vention ou non. Pour chaque problématique, les auteurs présentent d’abord
une synthèse bien documentée des facteurs étiologiques connus ; le lec-
teur intéressé y trouvera une mise à jour des connaissances ainsi que de
nombreuses références. Par la suite, les expériences de prévention qui ont
été menées sont répertoriées donnant un aperçu des expériences passées et
en cours. Il est important pour tout intervenant de s’inspirer des leçons du
passé, d’en éviter les erreurs ou de ne pas avoir à réinventer la roue. Enfin,
dans chaque chapitre, les auteurs traitent des voies d’avenir en prévention,
en conjonction avec les autres formes d’intervention. Le fait que les auteurs
soient tournés vers la prévention ne signifie pas pour autant qu’ils croient
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que l’intervention curative n’a plus sa place : ils sont plutôt partisans d’une
approche intégrée de différentes formes d’intervention. Et à l’intérieur même
de l’approche préventive, plusieurs enjeux restent à élucider, notamment
le meilleur moment pour mettre en œuvre un programme de prévention,
sa durée et son intensité, ses lieux et ses composantes, et, surtout, les processus
par lesquels les actions sur des variables proximales peuvent avoir des effets
durables sur des variables distales. Les lecteurs de ce livre seront ainsi au
fait des préoccupations les plus actuelles du monde de l’intervention
psychosociale auprès des jeunes et de leurs familles. C’est pourquoi l’un
des lectorats privilégiés de ce livre est celui des futurs intervenants psy-
chosociaux ; ils auront en main un instrument précieux de travail pour les
champs de connaissance, la documentation et les questions à approfondir.

QUELLE EST LA PERSPECTIVE ÉPISTÉMOLOGIQUE
ET MÉTHODOLOGIQUE DE CE LIVRE ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cet ouvrage traite de la
prévalence, des facteurs de risque et de la prévention des problèmes d’adap-
tation chez les enfants et les adolescents. La prévalence de ces problèmes
est tributaire des définitions, des instruments de mesure et des critères cli-
niques, légaux ou statistiques utilisés pour situer la frontière entre le
normal et le pathologique ; ces aspects sont abordés au début de chaque
chapitre.

Les facteurs de risque et de protection exposés ensuite se rapportent
principalement aux caractéristiques de l’individu ou de son environne-
ment social et physique ; il s’agit en l’occurrence d’événements ou de traits
dont la présence augmente ou diminue la probabilité d’apparition ou
d’aggravation d’un ou de plusieurs des problèmes traités dans cet ouvrage.

Quant aux problématiques abordées, elles sont nombreuses et variées,
presque exhaustives des problèmes de nature psychosociale que les enfants
et les adolescents peuvent éprouver. Quoique traditionnel, le découpage
des problèmes d’adaptation semble quelque peu artificiel à la lumière des
travaux récents qui soulignent la coexistence de plusieurs problématiques
et la présence de facteurs de risque communs (voir Vitaro et Caron, dans
cet ouvrage, pour plus de détails). Malgré cela, nous avons préféré orga-
niser les chapitres autour de problématiques bien ciblées et assez bien cir-
conscrites afin de refléter la vision actuelle des problématiques et de leur
prévention. Nous espérons que cette vision continuera à évoluer au fil du
temps. Nous proposons d’ailleurs dans la conclusion de cet ouvrage (tome II)
une vision moins fragmentée des problèmes d’adaptation psychosociale
chez les jeunes et des stratégies pour les prévenir.
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Même si les problématiques traitées dans les divers chapitres sont
variées, les auteurs endossent sans exception une vision commune qui se
caractérise par les trois éléments suivants : 1) une perspective développe-
mentale ; 2) une frontière ouverte entre les divers niveaux ou formes de
prévention et entre les conceptions dimensionnelle ou catégorielle des pro-
blèmes d’adaptation ; 3) une approche scientifique rigoureuse surtout de
nature quantitative.

Une perspective développementale. Une démarche de prévention exige
l’adoption d’une perspective développementale et une connaissance appro-
fondie des modèles étiologiques des problèmes d’adaptation à prévenir.
Sinon, comment identifier les facteurs de risque et de protection à cibler à
divers moments du développement des individus ? Comment repérer les
individus et les groupes vulnérables ? Et, enfin, comment choisir les meil-
leures stratégies pour enclencher les mécanismes susceptibles de débou-
cher sur une atténuation ou sur l’élimination des problématiques à venir ?

Comme il sera possible de le constater en lisant les divers chapitres,
les études portant sur les facteurs de risque sont de nature prospective et
longitudinale. Sans pour autant permettre l’établissement de liens de cau-
salité, ce type de recherche aide au moins à déterminer la direction des
liens entre les facteurs de risque et leurs conséquences négatives eu égard à
leur agencement chronologique. En cela, le présent ouvrage s’inscrit dans
la tradition plutôt récente de la psychopathologie développementale. Quant
aux programmes de prévention traités ici, ils sont analysés dans le cadre
conceptuel que Coie et ses collègues (1993) ont proposé pour considérer la
prévention comme une science. Dans ce contexte, la recherche en préven-
tion a comme principal objectif l’étude systématique des facteurs de risque
et des facteurs de protection ainsi que de leurs mécanismes d’action. Les
connaissances ainsi acquises devraient nous permettre d’élaborer des pro-
grammes d’intervention préventive. Elles devraient aussi permettre d’iden-
tifier le ou les moments les plus favorables pour intervenir ainsi que les
facteurs de risque et de protection qu’il faut cibler. L’implantation et l’éva-
luation de ces programmes de prévention, en retour, devraient nous ren-
seigner davantage sur les causes de l’inadaptation et sur les processus qui
accroissent le risque ou confèrent une certaine protection.

Une frontière ouverte. Nous avons voulu éviter le piège du débat stérile
opposant les partisans de la prévention universelle et ceux de la préven-
tion ciblée. Aux plans idéologique et pratique, ces deux approches sont
compatibles (Tome II, voir Vitaro et Caron, dans cet ouvrage pour plus de
détails). En outre, chaque approche a ses mérites et ses limites propres
que nous résumerons brièvement ici, après avoir rappelé la définition de
prévention universelle et de prévention ciblée.
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D’après Mrazek et Haggerty (1994), la prévention universelle vise l’amé-
lioration des compétences personnelles ou des ressources environnemen-
tales de tous les membres d’un groupe ou d’une population sans sélection
préalable ; cette notion de prévention universelle remplace plus ou moins
celle de prévention primaire ou de promotion. La prévention ciblée, quant à
elle, s’adresse à des individus à risque en raison de caractéristiques person-
nelles : elle est alors de type indiqué. Toutefois, si les facteurs de risque
renvoient à des variables liées à l’environnement sociofamilial ou phy-
sique, elle est de type sélectif. La notion de prévention ciblée remplace plus
ou moins celle de prévention secondaire. Quoi qu’il en soit, la prévention
universelle et la prévention ciblée ont un élément en commun : les indi-
vidus ou les groupes concernés ne sont pas référés et n’ont pas fait de
demande d’aide, les problèmes étant encore inexistants ou tolérables. En
ce sens, ces deux formes de prévention se distinguent clairement de l’inter-
vention curative.

Les avantages et les limites de la prévention universelle et de la pré-
vention ciblée sont exposés dans les paragraphes qui suivent afin d’inciter
le lecteur à adopter une vision non partisane. Ces propos sont largement
inspirés de ceux d’Offord, Chmura Kraemer, Kazdin, Jensen et Harrington
(1998).

Une première difficulté à laquelle se bute la prévention ciblée con-
cerne la faible prévalence de certaines problématiques en lien avec les efforts
considérables de dépistage des cas à risque (peu nombreux). Il est relative-
ment facile de convaincre les décideurs, les intervenants et le public d’in-
vestir dans la prévention de l’abandon scolaire, de la toxicomanie et de la
violence en raison de la prévalence relativement élevée de ces problèmes
et des conséquences financières et humaines qu’ils entraînent. La prévalence
étant élevée, il vaut la peine d’investir des ressources importantes dans le
dépistage des cas à risque et de centrer nos efforts de prévention sur eux.
Paradoxalement, une prévalence très élevée milite plutôt en faveur d’une
approche universelle comme cela ne vaut pas la peine de dépister les cas à
risque puisqu’une majorité d’individus seraient à risque. C’est le paradoxe
inverse dans le cas d’un problème peu prévalent. À première vue, une
démarche de prévention universelle est un gaspillage de temps et d’argent
puisque seulement 3 % à 8 % des jeunes seraient à risque, comme c’est le
cas pour le jeu pathologique ou les problèmes d’hyperactivité. Il semble
donc préférable de dépister les cas à risque et de centrer nos efforts sur eux,
à moins qu’on ne veuille profiter d’une démarche universelle pour fortifier
les compétences de tous les enfants d’un milieu donné. D’un autre côté,
on peut se demander s’il vaut la peine d’investir des énergies considérables
pour dépister 3 % à 8 % des enfants. Cela dépend évidemment du rapport
coût-bénéfice entre le dépistage, l’intervention et les résultats. Une façon
de résoudre ce dilemme serait de disposer d’outils peu coûteux, faciles à
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