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Con som ma tion de sub stan ces
psychoac ti ves, trou bles du
comportement et sen ti ments
dépressifs à l’ado les cence

Frank Vi taro*

Mu riel Ro rive**

Mark Zoc co lillo***

Elisa Ro mano****

Ri chard E. Trem blay*****

Cet ar ti cle exa mine la co oc cur rence de trois ty pes de pro blè mes d’adap ta tion à l’ado les -
cence : la con som ma tion pro blé ma ti que de psy cho tro pes, les trou bles du com por te ment
(trou ble op po si tion nel et trou ble des con dui tes) et les sen ti ments dé pres sifs (dé pres sion et
dys thy mie). Il exa mine aussi les ca rac té ris ti ques com por te men ta les et so cio fa mi lia les qui, au
cours de l’en fance, dis tin guent les jeu nes avec plu sieurs pro blè mes d’adap ta tion de ceux avec
un seul pro blème ou au cun pro blème. Plus de 1600 jeu nes de tou tes les ré gions du Qué bec
ont par ti cipé à l’étude. Ces jeu nes étaient âgés en moyenne de 15,7 ans lorsqu’ils ont par ti -
cipé à une en tre vue vi sant à dé ter mi ner la pré sence pos si ble d’une con som ma tion pro blé ma -
ti que de psy cho tro pes, de pro blè mes de com por te ment et de sen ti ments dé pres sifs. Leurs ca -
rac té ris ti ques com por te men ta les et so cio fa mi lia les avaient été éva luées au pré ala ble (entre
l’âge de 6 et 12 ans) à l’aide de ques tion nai res rem plis par les pa rents et les en sei gnants. Les
ré sul tats ré vè lent que près de 10 % des jeu nes éprou vent deux ou trois pro blè mes d’adap ta -
tion. Ces jeu nes se dis tin guent de ceux avec un seul pro blème sur di ver ses di men sions per -
son nel les et so cio fa mi lia les au cours de l’en fance. Les jeu nes avec un seul pro blème re pré -
sen tent un peu plus de 25 % de l’échan tillon. À leur tour, ils se dis tin guent du groupe sans
pro blème sur plu sieurs va ria bles. Le groupe des jeu nes qui af fi chent seu le ment un pro blème
de con som ma tion de psy cho tro pes fait tou te fois ex cep tion. La dis cus sion sou li gne l’im por -
tance de con naî tre s’il y a pré sence si mul ta née de plu sieurs pro blè mes et pro pose d’in ter ve -
nir pré ven ti ve ment au près des jeu nes qui ris quent de pré sen ter plu sieurs pro blè mes.
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Cette étude a été ren due pos si ble grâce à une sub ven tion du Con seil qué bé cois de la re cher -
che so ciale (CQRS) et à une sub ven tion du Pro gramme na tio nal de re cher che et de dé ve lop -
pe ment en ma tière de santé (PNRDS).
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Pour plu sieurs jeu nes, l’ado les cence de meure une pé riode de bou le -
ver se ments aux plans per son nel et so cial. Di vers pro blè mes font

sur face ou se com plexi fient. La con som ma tion de sub stan ces psy cho tro -
pes, les con dui tes anti so cia les et les sen ti ments dé pres sifs aug men tent
ra pi de ment au dé but de l’ado les cence et at tei gnent leur apo gée au tour de
15-17 ans (El liott, 1994 ; Johns ton et al., 1995 ; Nolen-Hoeksema et Gir -
gus, 1994). En ou tre, la co mor bi dité entre les pro blè mes af fec tifs, les
pro blè mes d’anti so cia lité et l’abus de psy cho tro pes est éle vée. Par
exem ple, Bird et al. (1988) rap por tent que la ma jo rité des ado les cents
avec des pro blè mes af fec tifs af fi chent aussi un trou ble de la con duite ou
un trou ble d’op po si tion. Les ré sul tats de Gar nefski et Diek stra (1997)
abon dent dans le même sens : en vi ron la moi tié et le tiers, res pec ti ve -
ment, des jeu nes qui rap por tent une con som ma tion abu sive de psy cho -
tro pes ma ni fes tent aussi des pro blè mes d’anti so cia lité ou des pro blè mes
émo tion nels. En re tour, un peu plus de la moi tié de ceux qui af fi chent
un pro blème émo tion nel ou d’anti so cia lité rap por tent aussi un usage
abu sif d’al cool et de dro gues. En fin, la ma jo rité des ado les cents avec des
trou bles d’op po si tion ou des con dui tes pré sen tent aussi des pro blè mes
af fec tifs. Ces ré sul tats sont cor ro bo rés par ceux de Valla et al. (1994), en
par ti cu lier lorsque le pa rent cons ti tue la source d’in for ma tion.

Peu d’étu des ont exa miné de ma nière pro spec tive les ca rac té ris ti -
ques des jeu nes aux pri ses avec un, deux ou trois ty pes de pro blè mes. Ces
ca rac té ris ti ques peu vent être d’ori gine per son nelle, fa mi liale, so ciale, sco -
laire ou socio-économique. Il existe tou te fois quel ques ex cep tions. Par
exem ple, Asel tine et al. (1998) se sont pen chés sur les fac teurs as so ciés
pré dic ti ve ment à la pré sence si mul ta née d’une con som ma tion abu sive de
psy cho tro pes et de trou bles dé pres sifs. Ro bins (1998) a fait de même en
ce qui con cerne la con som ma tion de psy cho tro pes et les pro blè mes d’anti -
so cia lité. Fer gus son et Hor wood (1996), quant à eux, ont exa miné les fac -
teurs com muns à l’an ti so cia lité et aux trou bles dé pres sifs. Les va ria bles
pré dic ti ves exa mi nées par ces au teurs sont tou te fois li mi tées en nom bre et
en na ture puisque leur ob jec tif était sou vent de mon trer que la co oc cur -
rence des pro blè mes d’adap ta tion à l’ado les cence peut être ex pli quée par
la pré sence de ca rac té ris ti ques per son nel les com mu nes tels des pro blè mes
de com por te ment à l’en fance. Par con sé quent, plu sieurs di men sions de la
per son na lité ainsi que des va ria bles d’or dre so cial et fa mi lial ont été omi -
ses. En fin, au cun cher cheur n’a exa miné les ca rac té ris ti ques dif fé ren tiel -
les as so ciées à la pré sence de plus de deux pro blè mes à la fois comme
nous nous pro po sons de le faire dans la pré sente étude.

Les ca rac té ris ti ques dif fé ren tiel les iden ti fiées pré co ce ment dans le
dé ve lop pe ment des jeu nes cor res pon dent à ce qu’il est con venu d’ap pe ler
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des fac teurs de ris que. Leur iden ti fi ca tion per met trait de mieux com -
pren dre le che mi ne ment me nant à des pro blé ma ti ques mul ti ples en com -
pa rai son avec des pro blé ma ti ques sim ples. Elle fa ci li te rait aussi le dé -
pis tage pré coce des jeu nes à ris que de pro blé ma ti ques mul ti ples et elle
fa vo ri se rait l’iden ti fi ca tion de fac teurs de ris que com muns à plu sieurs
pro blé ma ti ques. Le ci blage prio ri taire de ces fac teurs de ris que « gé né -
ri ques » dans les cam pa gnes de pré ven tion pour rait en maxi mi ser les re -
tom bées puisque plu sieurs pro blé ma ti ques à la fois pour raient être tou -
chées (Coie et al., 1993 ; Vi taro et al., 1994). En fin, l’iden ti fi ca tion de
fac teurs de ris que gé né ri ques, en par ti cu lier d’or dre per son nel, vien drait
sup por ter la thèse de Jes sor et Jes sor (1977) et de Do no van et Jes sor
(1985) à l’ef fet que les pro blè mes de com por te ment à l’ado les cence se -
raient des ma ni fes ta tions di ver si fiées des mê mes traits de per son na lité
sous-jacents.

Ob jec tifs et ques tions de re cher che
Cet ar ti cle a pour ob jec tif d’éclai rer ces as pects en ten tant de ré -

pon dre aux ques tions sui van tes : les jeu nes aux pri ses avec une tri ple ou
une dou ble pro blé ma ti que se distinguent-ils de ceux aux pri ses avec un
seul pro blème sur des va ria bles d’or dre per son nel ou so cio fa mi lial re -
cueillies au cours de l’en fance ? À leur tour, les jeu nes aux pri ses avec
un seul pro blème se distinguent-ils sur les va ria bles de pré dic tion par
rap port à ceux sans pro blème d’adap ta tion psy cho so ciale ? D’au tre part,
y a-t-il des dif fé ren ces entre les gar çons et les filles au ni veau des ca rac -
té ris ti ques dif fé ren tiel les pré cé den tes ? En fin, dans quelle me sure les va -
ria bles sur les quel les les grou pes se dis tin guent à 6-7-8 ans sont-elles re -
don dan tes ou exercent-elles un ef fet ad di tif pour pré dire l’ap par te nance
aux di ver ses ca té go ries de pro blè mes d’adap ta tion ? Les ca rac té ris ti ques
per son nel les se rap por tent aux di men sions du com por te ment tel les
qu’éva luées par les en sei gnants et les pa rents alors que les en fants
étaient âgés entre 6 et 12 ans. Les ca rac té ris ti ques so cio fa mi lia les font
ré fé rence à la si tua tion so cio dé mo gra phi que et à di vers évé ne ments
stres sants qui ont pu sur ve nir dans la vie de l’en fant entre l’âge de 6 et
12 ans. El les font aussi ré fé rence aux at ti tu des et pra ti ques édu ca ti ves
des pa rents éva luées à l’âge de 6 ans. Ces di ver ses va ria bles de pré dic -
tion re pré sen tent des do mai nes de fonc tion ne ment im por tants pour le
dé ve lop pe ment de l’en fant : le do maine per son nel, le do maine fa mi lial
et le do maine socio-économique (Bron fen bren ner, 1986). Se lon les mo -
dè les théo ri ques pré va lants, les ca rac té ris ti ques per son nel les et fa mi lia -
les pour raient exer cer un ef fet ad di tif eu égard aux pro blè mes ul té rieurs
d’adap ta tion (Loe ber et al., 1998). En rai son de leur con tri bu tion po ten -
tielle, les va ria bles d’or dre so cio dé mo gra phi que et socio-économique
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(par exem ple, ad ver sité so cio fa mi liale et stres seurs) mé ri tent éga le ment
d’ê tre con si dé rées (Pe tot, 1999 ; Zoc co lillo et Huard, 1999 ; Vi taro et al.,
2000).

Trois pro blè mes d’adap ta tion ont été exa mi nés dans cette étude : la
con som ma tion pro blé ma ti que de psy cho tro pes (al cool ou dro gue), les
trou bles du com por te ment (trou ble d’op po si tion avec pro vo ca tion ou
trou ble des con dui tes) et les trou bles dé pres sifs (trou bles de l’hu meur ou
trou ble dys thy mi que). Pour cha que pro blé ma ti que, nous avons dé ter -
miné s’il y a pré sence ou ab sence se lon des cri tè res dia gnos ti ques pré -
cis (dé fi nis plus loin). Le croi se ment des trois ca té go ries de pro blè mes
pro duit huit grou pes : un groupe avec une tri ple pro blé ma ti que, trois
avec une dou ble pro blé ma ti que, trois avec une pro blé ma ti que sim ple et
un groupe sans pro blème (du moins par rap port aux trois pro blé ma ti ques
ac tuel les).

Mé tho do lo gie

Des crip tion de l’échan tillon
En tre 1986 et 1987, nous avons cons ti tué un échan tillon re pré sen -

ta tif des en fants fré quen tant les clas ses de ma ter nelle au Qué bec. Nous
avons ad mi nis tré des ques tion nai res par la poste aux pa rents et aux en -
sei gnants de ces en fants. Nous avons reçu des ré pon ses de la part des pa -
rents et des en sei gnants pour 4648 en fants. Afin de ré duire les frais d’un
suivi lon gi tu di nal, ce nom bre a été ré duit à 2 863 ré pon dants : 1000 gar -
çons et 1 000 filles choi sis au ha sard et 863 gar çons et filles qui ont ob -
tenu une cote de tur bu lence de la part de l’en sei gnant ou du pa rent, 1
écart-type au-dessus de la moyenne. L’ajout de ces 863 par ti ci pants à
ris que com pro met la re pré sen ta ti vité de l’échan tillon. En re van che, elle
per met d’in ten si fier l’ob jet d’étude, soit la co oc cur rence des di vers pro -
blé ma ti ques et les liens avec les va ria bles de pré dic tion.

Nous avons pro cédé à une re lance des 2 863 jeu nes et de leurs pa -
rents à l’âge de 15 ou 16 ans (moyenne : 15.7, écart-type :.56). Cette re -
lance a con sisté en une en tre vue en face-à-face et en une sé rie de ques -
tion nai res auto-administrés. Mille six cent trente-six (1 636) jeu nes et
pa rents ont par ti cipé à cette par tie de l’étude. Les ana ly ses du pré sent ar -
ti cle por tent sur ces 1 636 par ti ci pants. Les non-répondants se dis tin -
guent sur un cer tain nom bre de va ria bles re cueillies à la ma ter nelle par
rap port aux ré pon dants : en par ti cu lier, les fa milles des non-répondants
ob tien nent des co tes in fé rieu res sur des in di ca teurs socio-économiques
tel le re venu, le ni veau d’édu ca tion, et l’âge à la nais sance du pre mier
en fant. Les jeu nes qui ne font pas par tie de l’é tude à 15-16 ans sont éga -
le ment ju gés moins pro so ciaux, plus hy per ac tifs, plus in at ten tifs, plus
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op po si tion nels et plus agres sifs par les en sei gnants de la ma ter nelle que
les ré pon dants. On note éga le ment une dif fé rence au ni veau de l’a gres -
si vité et de l’hy pe rac ti vité entre les ré pon dants et les non-répondants se -
lon les mè res lorsque leur en fant avait 6 ans.

Ins tru ments de me sure

Les in for ma tions re la ti ves aux pro blè mes de com por te ment, aux
trou bles dé pres sifs et à la con som ma tion de psy cho tro pes ont été re -
cueillies par en tre vue et par ques tion naire au près des ado les cents (à
l’âge de 15-16 ans) et de leurs pa rents. Les don nées re la ti ves aux ca rac -
té ris ti ques per son nel les et so cio fa mi lia les pro vien nent de ques tion nai res
ad mi nis trés aux en sei gnants et aux pa rents à cha que an née lorsque les
jeu nes étaient âgés entre 6 et 12 ans.

Instruments utilisés à l’âge de 15-16 ans auprès des jeunes 
et de leurs parents

a) Problèmes de comportement et de sentiments dépressifs. Les in -
for ma tions re la ti ves aux pro blè mes de com por te ment et aux trou bles dé -
pres sifs pro vien nent d’une ver sion fran çaise du Dia gnos tic In ter view for
Chil dren (DISC-2 ; Shaf fer et al., 1991). Le DISC-2 fut éla boré sur le
mo dèle du Dia gnos tic In ter view Sche dule (DIS) créé pour le NIMH par
Ro bins et al. (1981). Il a été uti lisé dans plu sieurs en quê tes épi dé mio lo -
gi ques avec une fi dé lité et une va li dité sa tis fai san tes (Fis her et al.,
1993). La ver sion fran çaise fut mise au point pour l’En quête qué bé coise
sur la santé men tale des en fants et ado les cents de 6 à 14 ans (Bre ton,
1993). Le DISC-2 est une en tre vue struc tu rée qui éva lue la pré sence des
symp tô mes re la tifs aux dia gnos ti cs de l’Axe I du DSM-III-R (Ame ri can
Psy chia tric As so cia tion, 1987) au cours des 6 mois qui pré cè dent l’en -
tre vue. Il com prend aussi une me sure de l’adap ta tion psy cho so ciale des
su jets. L’en tre vue est ef fec tuée sé pa ré ment avec la mère et avec le/la
jeune par un in ter vie wer en traîné. La fi dé lité test-retest moyenne (cor ré -
la tion in tra classe) pour l’en tre vue avec les pa rents est de .76 et de .71
pour l’en tre vue avec des ado les cents de 14 à 18 ans (Valla et al., 1994).

La ca té go rie des jeu nes avec des pro blè mes de com por te ment est
ob te nue en com bi nant les jeu nes qui, se lon les cri tè res du DSM-III-R
(aux quels s’ajoute un élé ment d’al té ra tion si gni fi ca tive du fonc tion ne -
ment so cial ou sco laire), ma ni fes tent un trou ble d’op po si tion avec pro -
vo ca tion ou un trou ble des con dui tes se lon le point de vue 1 du jeune ou
du pa rent : 136 jeu nes (8.3 %) ont un dia gnos tic de trou ble d’op po si tion
ou de trou ble des con dui tes. Mal gré la dis tinc tion con cep tuelle entre la
ca té go rie dia gnos ti que des trou bles d’op po si tion et du trou ble des con -
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dui tes, nous avons pré féré les ré unir en une seule ca té go rie pour les fins
de la pré sente étude. Ceci a per mis de mi ni mi ser le nom bre de ca té go -
ries dia gnos ti ques et d’évi ter des ef fec tifs trop res treints à l’in té rieur de
cer tai nes d’entre elles. En ou tre, à l’ado les cence le re cou pe ment entre
les deux ty pes de pro blème est élevé (Vi taro et Ga gnon, 1999). Le nom -
bre et le pour cen tage de gar çons et de filles avec un trou ble du com por -
te ment sont pré sen tés au ta bleau 1.

La ca té go rie des trou bles dé pres sifs ré unit les jeu nes qui, con for -
mé ment aux cri tè res du DSM-III-R (aux quels s’ajoute un élé ment
d’han di cap as so cié), ont ob tenu un dia gnos tic de dé pres sion ma jeure ou
de dys thy mie se lon le point de vue du jeune ou du pa rent : 144 jeu nes
(8.8 %) af fi chent un dia gnos tic de dys thy mie ou de dé pres sion ma jeure.

b) Con som ma teurs de psy cho tro pes. Les ques tions re la ti ves à la
con som ma tion de sub stan ces psy cho ac ti ves sont ins pi rées du Mi chi gan
Al co ho lism Scree ning Test et du Drug Scree ning Test con çus pour les
adul tes (Kno wles et Schroe der, 1990 ; Sel zer, 1971). Dans un ques tion -
naire auto-administré qui fait suite au DISC, cha que jeune ré pond
d’abord à des ques tions se rap por tant aux sub stan ces con som mées en
terme de fré quence et de quan tité, puis en suite aux con sé quen ces pos si -
bles d’une telle con som ma tion.

Les cri tè res uti li sés pour dé ter mi ner une con som ma tion pro blé ma -
ti que de psy cho tro pes sont ins pi rés de ceux uti li sés par Zoc co lillo, Vi taro
et Trem blay (1999) à un dé tail près : con trai re ment à Zoc co lillo et al.
(1999) qui uti li saient seu le ment une me sure de fré quence, nous avons
com biné une me sure de fré quence avec une me sure de pro blè mes as so -
ciés à la con som ma tion. Pour l’al cool, les jeu nes re con nus comme con -
som ma teurs de vaient d’abord in di quer qu’ils en avaient con sommé au
moins 5 fois au cours de leur vie et que leur con som ma tion avait été ré -
gu lière au cours des six der niers mois. En ou tre, ils de vaient rap por ter au
moins deux con sé quen ces né ga ti ves as so ciées à leur con som ma tion d’al -
cool parmi les pos si bi li tés sui van tes : s’est déjà fait cri ti quer pour sa con -
som ma tion d’al cool (c.a.) ; a déjà pensé di mi nuer sa c.a. ; a déjà tenté de
di mi nuer sa c.a. ; s’est déjà senti cou pa ble à cause de sa c.a. ; a déjà de -
mandé de l’aide pour di mi nuer sa c.a. ; s’est déjà dis puté avec ses pa rents
à cause de sa c.a. ; s’est déjà pré senté à l’école en état d’ébriété ; s’est déjà
dis puté avec ses amis à cause de sa c.a. ; a déjà eu des pro blè mes avec la
po lice à cause de sa c.a. ; a déjà con sommé de l’al cool l’avant-midi.

Les jeu nes con si dé rés comme con som ma teurs de dro gue (sur tout
de la ma ri juana) de vaient ré pon dre à des cri tè res sem bla bles à ceux pour
l’al cool : en avoir con sommé au moins 5 fois au cours de leur vie, en
avoir con sommé ré gu liè re ment au cours des 6 der niers mois et avoir
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vécu deux évé ne ments né ga tifs (les mê mes que pour l’al cool) en re la -
tion avec leur con som ma tion de dro gue.

Les con som ma teurs d’al cool ou de dro gue re pré sen tent 29 % de
l’échan tillon. Moins du quart des con som ma teurs rap por tent une con -
som ma tion pro blé ma ti que des deux sub stan ces (6.4 %). La plu part pré -
sen tent un pro blème de dro gue seu le ment (16.1 %) ou un pro blème d’al -
cool seu le ment (6.5 %). Pour le pré sent ar ti cle, nous n’avons pas
dis tin gué les con som ma teurs d’al cool, les con som ma teurs de dro gue et
les po ly con som ma teurs afin d’évi ter de mul ti plier les ca té go ries de con -
som ma teur.

Ins tru ments uti li sés entre l’âge de 6 ans et l’âge de 12 ans au près
des en sei gnants et des pa rents :

a) Éva lua tion du com por te ment par les en sei gnants et les pa rents.
Le Ques tion naire d’Éva lua tion des Com por te ments So ciaux (QECS ;
Trem blay et al., (1991) fut rem pli cha que an née de puis l’âge de 6 ans
jusqu’à l’âge de 12 ans par les en sei gnants et les mè res pour éva luer les
di men sions du com por te ment des en fants. Il s’agit de la fu sion du Pres -
chool Be ha vior Ques tion naire (Be har et String field, 1974) et du Pro so -
cial Be ha viour Ques tion naire de Weir et Du veen (1981). Nous avons fait
de nom breu ses étu des psy cho mé tri ques de ce ques tion naire (Ga gnon et
al. 1992 ; Trem blay et al., 1987) et nous avons mon tré sa va leur pré dic -
tive des dif fi cul tés d’adap ta tion à la fin des an nées d’école pri maire
(Pulk ki nen et Trem blay, 1992 ; Trem blay et al., 1994 ; Zoc co lillo et al.,
1999). Le QECS con tient une échelle d’anti so cia lité qui com prend des
items d’agres si vité et d’op po si tion (11 items) (al pha =.93), une échelle
d’anxiété-retrait so cial (5 items) (al pha =.76), une échelle d’inattention-
hyperactivité (6 items) (al pha =.82) et une échelle de com por te ments
pro so ciaux (10 items) (al pha =.92). À par tir de l’âge de 10 ans, le QECS
com porte aussi une échelle d’im pul si vité com po sée de 7 items. La cor -
ré la tion entre les éva lua tions des en sei gnants et des mè res va rie entre.21
et.39 se lon les an nées et se lon les di men sions éva luées (Vi taro et al.,
1991). Ces cor ré la tions plu tôt fai bles per met tent de croire que les éva -
lua tions des en sei gnants et des mè res peu vent ap por ter des con tri bu tions
non re don dan tes eu égard à l’ex pli ca tion des pro blé ma ti ques ul té rieu res
(Achen bach et al., 1987). En re van che, la sta bi lité des co tes at tri buées
par les mè res et, à un de gré moin dre, par les en sei gnan tes d’une an née
à l’au tre sont re la ti ve ment éle vées, soit au tour de.45 pour les en sei -
gnants et de.65 pour les mè res (Vi taro et al., 1991).

b) At ti tu des édu ca ti ves. Les at ti tu des édu ca ti ves des pa rents
lorsque les en fants avaient 6 ans ont été éva luées à l’aide d’une ver sion
fran çaise du Pa ren tal Child-Reasing At ti tude Ques tion naire de Fa len der
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et Meh ra bian (1980). Ce ques tion naire com posé de 43 items per met
d’éva luer trois di men sions des pra ti ques et at ti tu des édu ca ti ves des pa -
rents : le plaisir-déplaisir d’être avec leur en fant, la re la tion dominance-
soumission et l’autonomie-contrôle. Le/la ré pon dant/e in di que sur une
échelle à 9 uni tés son de gré d’ac cord ou de dés ac cord avec le li bellé de
cha que item. Les qua li tés psy cho mé tri ques de l’ins tru ment, en par ti cu -
lier la va li dité de dis cri mi na tion, sont sa tis fai san tes (Fa len der et Meh ra -
bian, 1980).

c) In dice d’ad ver sité so cio fa mi liale. Les pa rents ont aussi fourni
des in for ma tions sur des va ria bles de na ture so cio dé mo gra phi que :
struc ture de la cel lule fa mi liale (bi pa ren tale, mo no pa ren tale, re cons ti -
tuée, ins ti tu tion), le ni veau d’édu ca tion de cha que pa rent, l’em ploi oc -
cupé par l’un et/ou l’au tre pa rent et, en fin, l’âge de cha que pa rent à la
nais sance de leur pre mier en fant. À l’ins tar de Trem blay et al. (1991),
ces in for ma tions ont servi au cal cul d’un in dice d’ad ver sité so cio fa mi -
liale. Cet in dice d’ad ver sité so cio fa mi liale a été cons ti tué en fai sant la
moyenne des poids 0 ou 1 ac cor dés aux sept va ria bles so cio dé mo gra phi -
ques pré cé den tes (une cote de 1 est at tri buée lorsque le ré pon dant se si -
tue en bas du 30e per cen tile par rap port à l’en sem ble de l’échan tillon sur
cha cune des va ria bles pré cé den tes, à l’ex cep tion de la struc ture de la
cel lule fa mi liale pour la quelle une cote 1 est at tri buée lorsque l’en fant
ne vit pas avec ses deux pa rents bio lo gi ques). Pour les fa milles mo no -
pa ren ta les, l’in dice d’ad ver sité so cio fa mi liale re pose sur qua tre élé -
ments plu tôt que sept : l’âge de la mère à la nais sance du pre mier en fant,
sa sco la rité, son em ploi et la struc ture de la cel lule fa mi liale.

d) Stres seurs. En fin, les pa rents ont fourni la liste des stres seurs su -
bis par la fa mille au cours de l’an née pré cé dente : dé mé na ge ment, perte
d’em ploi, dé cès, nais sance, ma la die, sé pa ra tion, di vorce, etc. Le nom bre
de stres seurs peut va rier de 0 à 12 à cha que an née.

Ré sul tats

Ana ly ses des crip ti ves
Le ta bleau 1 dé crit le nom bre d’ado les cents et d’ado les cen tes aux

pri ses avec une pro blé ma ti que sim ple, dou ble ou tri ple.
L’exa men du ta bleau 1 per met de cons ta ter que :
a) Le tiers des jeu nes de l’échan tillon af fi chent au moins un des

pro blè mes d’adap ta tion con si dé rés dans cette étude.
b) Les jeu nes avec une tri ple pro blé ma ti que sont re la ti ve ment peu

nom breux, soit 1.6 % de l’échan tillon to tal. À no ter le plus
grand nom bre de filles que de gar çons dans cette ca té go rie.
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c) Les jeu nes qui ont un pro blème de com por te ment et un trou ble
dé pres sif sont éga le ment peu nom breux, soit 0.7 % de l’échan -
tillon to tal. Tou te fois, parmi les jeu nes qui ont un pro blème de
com por te ment (n = 136), 27.9 % ont aussi un trou ble dé pres sif.
Ce pour cen tage grimpe à 41.4 % lorsqu’il s’agit des filles.

d) Les jeu nes aux pri ses avec seu le ment un pro blème de com por -
te ment ou un trou ble dé pres sif sont re la ti ve ment nom breux, soit
2.3 % et 4.3 %, res pec ti ve ment.
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Ta bleau 1

Ca té go ries de pro blè mes Gar çons Filles To tal
% 1

Tri ple pro blé ma ti que

Con som + Com port + Dé pres 9 17 26
1.6 %

Dou ble pro blé ma ti que

Con som + Com port 42 18 60
3.7 %

Con som + Dé pres 9 26 36
2.1 %

Com port + Dé pres 5 7 12
0.7 %

Sim ple pro blé ma ti que

 Con som 187 167 354
21.6 %

Com port 22 16 38
2.3 %

Dé pres 14 57 71
4.3 %

Au cun pro blème 509 531 1 040
63.6 %

1. Les pour cen tages dans ce ta bleau se rap por tent à un N to tal de 1 636
Con som : Con som ma tion pro blé ma ti que d’al cool ou de dro gue
Com port : Pro blème de com por te ment (trou ble op po si tion nel avec pro vo ca tion ou trou ble des con -
dui tes, avec al té ra tion cli ni que ment si gni fi ca tive du fonc tion ne ment so cial ou sco laire)
Dé pres : Trou ble dé pres sif (trou ble dé pres sif ma jeur ou trou ble dys thy mi que, avec al té ra tion cli ni -
que ment si gni fi ca tive du fonc tion ne ment so cial ou sco laire)
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e) Les deux au tres ca té go ries de jeu nes avec une dou ble pro blé ma -
ti que sont aussi re la ti ve ment nom breu ses, soit 3.7 % pour ceux
avec un pro blème de con som ma tion de sub stan ces et un pro -
blème de com por te ment et 2.1 % pour ceux avec un pro blème
con som ma tion de sub stan ces et un trou ble dé pres sif. À no ter
aussi que 63.2 % des jeu nes avec un pro blème de com por te ment
sont aussi des con som ma teurs de psy cho tro pes. En ce qui con -
cerne les jeu nes qui ont un pro blème de dé pres sion, près de la
moi tié (42.4 %) sont aussi con som ma teurs. En re van che, en vi -
ron le quart (25.5 %) des jeu nes qui con som ment des psy cho tro -
pes ont un pro blème de dé pres sion ou un pro blème de com por -
te ment. Le pour cen tage de non con som ma teurs dans la même
si tua tion se si tue à 10.4 %.

f) La ma jo rité des con som ma teurs de psy cho tro pes qui éprou vent
un se cond pro blème éprou vent un pro blème de com por te ment
ou un pro blème de com por te ment com biné à un trou ble dé pres -
sif. En re van che, la ma jo rité des non-con som ma teurs qui éprou -
vent un pro blème, éprou vent seu le ment un trou ble dé pres sif.
Ceci est par ti cu liè re ment vrai chez les filles.

g) Les jeu nes qui con som ment des sub stan ces psy cho tro pes sans
éprou ver d’au tres pro blè mes sont très nom breux, soit 21.6 % de
l’échan tillon to tal.

h) Les filles avec seu le ment un trou ble dé pres sif ou un trou ble
dé pres sif et un pro blème de con som ma tion sont beau coup
plus nom breu ses que les gar çons. En re tour, les gar çons avec
un pro blème de con som ma tion, un pro blème de com por te -
ment ou les deux à la fois sont sur-représentés par rap port aux
filles.

Ana ly ses com pa ra ti ves
La pro chaine sé rie d’ana ly ses con siste à com pa rer les huit ca té go -

ries de jeu nes afin de dé ter mi ner sur quel les va ria bles elles se dis tin -
guent. Le sexe est pris en con si dé ra tion dans ces ana ly ses qui, dans la
ma jo rité des cas, pren nent la forme d’ana ly ses mul ti va riées de la va -
riance à deux fac teurs (Groupe à huit ni veaux et Sexe à deux ni veaux)
sui vies de com pa rai sons post-hoc à l’aide du test de Dun nett. Pour quel -
ques va ria bles dé pen dan tes de na ture ca té go rielle nous avons uti lisé le
chi-carré. À no ter que pour les me su res qui se rap por tent aux di men -
sions du com por te ment, à l’ad ver sité so cio fa mi liale et aux stres seurs,
nous avons cal culé une moyenne des co tes re cueillies à l’en fance (soit à
6, 7 et 8 ans) et une moyenne des co tes re cueillies à la pré ado les cence
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(c’est-à-dire à 10, 11 et 12 ans). Cette stra té gie a pour but de sim pli fier
les ana ly ses et d’ob te nir des co tes moyen nes plus fia bles.

a) Pre mière ques tion : Les jeu nes dans les huit ca té go ries de pro -
blè mes d’adap ta tion se distinguent-ils au ni veau de l’ad ver sité so cio fa -
mi liale et du nom bre de stres seurs aux quels ils sont ex po sés à l’en fance
(6-7-8 ans) ou à la pré ado les cence (10-11-12 ans) ? Pour ce qui est de
l’ad ver sité so cio fa mi liale, une ana lyse de la va riance à deux fac teurs
(Groupe et Sexe) per met de ré pon dre par la né ga tive à cette ques tion. Tel
qu’illus tré au ta bleau 2, les ca té go ries de jeu nes ne se dis tin guent pas au
ni veau de l’ad ver sité so cio fa mi liale moyenne vé cue à 6, 7 et 8 ans. Il n’y
a pas non plus de dif fé rence entre les sexes.

Quant au nom bre moyen de stres seurs à 6, 7, 8 ans, l’ana lyse de la
va riance à deux fac teurs ré vèle une va ria tion glo bale si gni fi ca tive entre
les huit ca té go ries de jeu nes, F (7, 1547) = 2.56, p <.05. Il n’y a tou te -
fois pas de dif fé rence entre les sexes ni d’in ter ac tion entre les ca té go ries
de jeu nes et le sexe. Tel qu’il est per mis de le cons ta ter au ta bleau 2 et
tel que con firmé par le test de Dun nett, seule la ca té go rie des jeu nes
ayant une dou ble pro blé ma ti que, psy cho tro pes et dé pres sion (i.e. la ca -
té go rie Con som + Dé pres), a subi plus de stres seurs que la ca té go rie
sans pro blème.

L’ana lyse du nom bre moyen de stres seurs su bis à 10-11-12 ans,
sem ble ren for cer l’i dée d’un lien entre con som ma tion abu sive d’al -
cool/dro gue et nom bre de stres seurs. En ef fet, on obs erve une va ria tion
glo bale si gni fi ca tive entre les huit ca té go ries de jeu nes, F (7, 1466)
= 3.68, p <.01, sans dif fé rence entre les sexes ni d’in ter ac tion entre les
ca té go ries et le sexe. Les trois ca té go ries de jeu nes qui ont été ex po sés
à plus de stres seurs que la ca té go rie sans pro blème ont en com mun une
pro blé ma ti que d’a bus d’al cool et/ou de dro gue ; il s’a git des ca té go ries
Con som + Com port + Dé pres, Con som + Com port et Con som (voir le
Ta bleau 2).

b) Deuxième ques tion : Y a-t-il des dif fé ren ces à 6-7-8 ans, en
moyenne, et à 10-11-12 ans, en moyenne, entre les ca té go ries de jeu nes
au cha pi tre des com por te ments so ciaux ? Les ana ly ses ré vè lent plu -
sieurs dif fé ren ces mais celles-ci va rient en fonc tion des di men sions du
com por te ment et des pé rio des de dé ve lop pe ment. À 6-7-8 ans, les ca té -
go ries de jeu nes se dis tin guent au cha pi tre des com por te ments anti so -
ciaux et inattentifs-hyperactifs, tels qu’é va lués par les en sei gnants, (F
(7, 1618) = 6.57 et 1.98, p ≤.05, res pec ti ve ment) et les pa rents (F (7,
1618) = 4.22 et 9.38, res pec ti ve ment). L’ana lyse a aussi ré vélé une dif -
fé rence entre les gar çons et les filles au ni veau de ces com por te ments.
Les huit ca té go ries de jeu nes ne se dis tin guent tou te fois pas au cha pi tre

116 Santé mentale au Québec

07-Vitaro et al.:07/Vitaro et al.  05/02/07  11:49  Page 116



des com por te ments anxieux-retirés et des com por te ments pro so ciaux.
En ou tre, au cune in ter ac tion entre les ca té go ries et le sexe ne s’est ré vé -
lée si gni fi ca tive. Les ré sul tats sont rap por tés au Ta bleau 3. L’ap pli ca tion
du test de Dun nett mon tre que les ca té go ries avec au moins un pro blème
ob tien nent des co tes plus éle vées d’anti so cia lité à 6, 7 et 8 ans de la part
des en sei gnants com pa ra ti ve ment à la ca té go rie de jeu nes sans pro -
blème. Les deux ex cep tions à cette rè gle sont : les jeu nes avec uni que -
ment un pro blème de con som ma tion de psy cho tro pes et ceux aux pri ses
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Ta bleau 2
Cote moyenne d’ad ver sité so cio fa mi liale et nom bre de stres seurs

su bis par les jeu nes dans les di ver ses ca té go ries de pro blè mes
d’adap ta tion lorsqu’ils étaient âgés de 6, 7 et 8 ans.

Ca té go ries Sexe  Me su re

Cote d’ad ver sité Nom bre de stres seurs
so cio fa mi liale

6-7-8 ans  6-7-8 ans 10-11-12 an s

Con som + G .30 1 (.32) 2 .67 (.85) .65 (.94)*
Com port + F .34 (.31) .75 (.75) 1.08 (.90)*
Dé pres 

Con som + G .24 (.20) .69 (.79) .98 (1.06)*
Com port F .24 (.24) .60 (.60) .81 (.63)*

Con som + G .32 (.22) 1.19 (.73)* .69 (.66)
Dé pres F .28 (.26) .65 (.61)* .72 (.72)

Com port + G .34 (.21) .90 (.89) .93 (.72)
Dé pres F .17 (.14) .93 (1.40) .76 (1.26)

Con som G .28 (.25) .64 (.81) .79 (.79)*
F .26 (.24) .64 (.73) .77 (.83)*

Com port G .33 (.28) .67 (.79) .75 (.76)
F .28 (.26) .48 (.72) .62 (.81)

Dé press G .24 (.21) .76 (.70) 1.04 (.55)
F .33 (.26) .57 (.55) .68 (.71)

Au cun G .28 (.25) .58 (.68) .62 (.71)
F .27 (.25) .48 (.61) .59 (.65)

Con som : Con som ma tion pro blé ma ti que d’al cool ou de dro gue
Com port : Pro blème de com por te ment
Dé pres : Trou ble dé pres sif
1 Moyenne ; 2 Écart-type
*: Cote si gni fi ca ti ve ment plus éle vée que celle du groupe sans pro blème, à la suite du test de Dun -
nett.
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avec un pro blème de con som ma tion et un pro blème dé pres sif. Les ré sul -
tats pour les co tes at tri buées par les pa rents sont iden ti ques à l’ex cep tion
du groupe avec un pro blème de psy cho tro pes qui, cette fois, se dis tin gue
de la ca té go rie sans pro blème.

Au ni veau des com por te ments d’inattention-hyperactivité, seu les
les ca té go ries Con som + Com port et Com port + Dé pres se dis tin guent
si gni fi ca ti ve ment de la ca té go rie sans pro blème de l’avis des en sei -
gnants. D’a près l’é va lua tion des mè res, les ca té go ries Con som +

118 Santé mentale au Québec

Ta bleau 3
Cote moyenne à 6-7 et 8 ans et écarts-type sur deux di men sions

du com por te ment pour les quel les les ca té go ries de jeu nes se
distinguent de l’avis des en sei gnants et des pa rents

Ca té go ries  Sexe Com por te ment et source d’évaluation

Antisocialité Inattention-hyperactivité

Enseignant Parent Enseignant Parent 

Consom + G 5.76 1 (4.99) 2* 9.32 (3.88)* 4.11 (3.42) 5.63 (1.66)
Com port + F 3.76 (2.78)* 6.54 (2.93)* 2.71 (1.91) 5.60 (2.71)
Dé pres

Con som + G 5.63 (4.51)* 7.63 (3.56)* 4.16 (2.67)* 5.26 (2.39)*
Com port F 3.39 (4.69)* 7.77 (3.49)* 3.18 (2.54)* 5.44 (2.09)*

Con som + G 4.33 (3.41) 4.17 (2.71) 3.39 (3.27) 3.40 (1.99)
Dé pres F 1.93 (3.38) 5.06 (3.18) 2.15 (2.71) 4.08 (2.26)

Com port + G 7.03 (4.53)* 8.03 (5.07)* 6.27 (3.13)* 6.23 (3.49)*
Dé pres F 4.98 (5.69)* 8.19 (4.19)* 4.07 (3.42)* 6.23 (3.98)*

Con som G 3.75 (3.63) 6.80 (3.39) 3.65 (2.79) 5.14 (2.38)
F 2.09 (2.99) 5.25 (2.99) 2.45 (2.84) 4.04 (2.42)

Com port G 5.43 (4.25)* 9.66 (4.64)* 4.71 (3.23)* 6.11 (2.62)*
F 3.84 (3.95)* 7.64 (2.07)* 3.02 (2.48)* 5.51 (2.25)*

Dé pres G 5.77 (5.23)* 8.94 (5.32)* 4.19 (2.38) 6.27 (2.43)*
F 2.89 (3.46)* 5.18 (2.80)* 2.99 (2.43) 4.77 (2.39)*

Au cun G 3.68 (3.81) 6.11 (3.48) 3.95 (2.87) 5.19 (2.55)
F 1.86 (2.58) 4.88 (2.65) 2.40 (2.28) 4.08 (2.35)

Con som : Con som ma tion pro blé ma ti que d’al cool ou de dro gue
Com port : Pro blème de com por te ment
Dé pres : Trou ble dé pres sif
1 Moyenne ; 2 Écart-type
*: Cote si gni fi ca ti ve ment plus éle vée que celle du groupe sans pro blème, à la suite du test de Dun -
nett.
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Comport + Dé pres, Con som + Com port, Com port + Dé pres et Com port
se dis tin guent si gni fi ca ti ve ment de la ca té go rie sans pro blème d’adap ta -
tion.

À une ex cep tion près, les en sei gnants et les pa rents con si dè rent
que les huit ca té go ries de jeu nes se dis tin guent sur tou tes les di men sions
du com por te ment à 10, 11 et 12 ans. Les F uni va riés de l’ana lyse de la
va riance va rient entre 2.73 et 7.33 pour les di men sions du com por te -
ment éva luées par les en sei gnants et entre 7.93 et 19.81 pour cel les éva -
luées par les pa rents. Qua tre des cinq di men sions sont sem bla bles à cel -
les éva luées à 6, 7, et 8 ans. La cin quième di men sion est cons ti tuée par
les com por te ments im pul sifs qui n’avaient pas été éva lués an té rieu re -
ment.

La seule di men sion sur la quelle les grou pes ne se dis tin guent pas
est cons ti tuée par les com por te ments pro so ciaux éva lués par les pa rents.
Tel qu’at tendu les gar çons se dis tin guent des filles sur tou tes les di men -
sions à l’ex cep tion des com por te ments anxieux-retirés éva lués par les
pa rents. Les co tes moyen nes sont rap por tées au Ta bleau 4.

Les ca té go ries Con som + Com port + Dé pres, Con som + Com port,
Com port + Dé pres et Com port ont reçu de la part des en sei gnants des
co tes plus éle vées d’an ti so cia lité, d’im pul si vité et d’inattention-
hyperactivité que la ca té go rie sans pro blème. Les mê mes ca té go ries ob -
tien nent des co tes plus fai bles au ni veau de la pro so cia lité (pour des rai -
sons d’éco no mie d’es pace, ces moyen nes ne sont pas pré sen tées au
ta bleau 4). En fin, les ca té go ries Com port + Dé pres et Dé pres ob tien nent
des co tes plus éle vées d’anxiété-retrait so cial que la ca té go rie sans pro -
blème. D’a près les pa rents main te nant, les ca té go ries Com port + Dé -
pres, Com port et Dé pres ont des co tes plus éle vées que la ca té go rie sans
pro blème sur tou tes les di men sions. Les ca té go ries Con som + Com port
+ Dé pres et Con som + Com port ont éga le ment des co tes plus éle vées
d’an ti so cia lité, d’inattention-hyperactivité et d’im pul si vité. Fi na le ment,
la ca té go rie Con som ob tient une cote plus fai ble que la ca té go rie sans
pro blème pour ce qui est de l’anxiété-retrait so cial. Un ré sul tat si mi laire
avait aussi été ob tenu avec les co tes pro ve nant des en sei gnants.

De fa çon in at ten due, les ana ly ses ap pli quées au ques tion naire de
Fal len der n’ont pas ré vélé de dif fé ren ces entre les ca té go ries de jeu nes
au cha pi tre des at ti tu des édu ca ti ves des pa rents lorsque les en fants
avaient 6 ans. Le seul ré sul tat si gni fi ca tif ob tenu sur cet ins tru ment si -
gnale une dif fé rence entre les pa rents des gar çons et des filles au cha pi -
tre des at ti tu des liées à l’au to rité.
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Ta bleau 4
Cote moyenne à 10-11 et 12 ans et écarts-type sur les cinq

dimensions du com por te ment pour les quel les les ca té go ries de
jeunes se dis tin guent se lon l’éva lua tion des en sei gnants et des

parents
Catégories Sexe Antisocialité Inattention-hyperactivité

Enseignant Parent Enseignant Parent 

Consom + G 5.87 1 (5.43) 2* 7.63 (3.68)* 4.85 (3.35)* 5.02 (3.16)*
Com port + F 1.87 (2.00)* 5.51 (3.58)* 2.81 (2.03) 4.50 (3.29)*
Dé pres

Con som + G 4.50 (3.23)* 6.48 (3.82)* 4.74 (2.47)* 4.89 (2.43)*
Com port F 3.35 (3.04)* 6.25 (3.08)* 3.93 (2.27)* 5.42 (1.93)*

Con som + G 3.62 (3.50) 5.21 (2.12) 3.33 (2.11) 3.71 (2.21)
Dé pres F 1.65 (2.14) 3.95 (2.77) 2.45 (2.79) 3.23 (2.98)

Com port + G 7.07 (5.82)* 11.23 (3.61)* 6.33 (4.59)* 6.37 (4.17)*
Dé pres F 2.88 (3.93)* 7.90 (4.60)* 3.38 (2.56)* 6.07 (4.11)* 

Con som G 3.10 (3.12) 4.80 (2.90) 3.78 (2.79) 4.06 (2.69)
F 1.37 (2.25) 3.67 (2.55) 2.04 (2.11) 3.03 (2.36)

Com port G 5.44 (4.92)* 7.98 (4.05)* 4.52 (2.86)* 5.85 (3.03)*
F 3.44 (3.10)* 7.53 (2.47)* 3.10 (2.00)* 5.43 (2.33)*

Dé pres G 4.01 (3.64)* 7.73 (4.37)* 4.38 (2.72) 5.90 (2.03)*
F 2.33 (2.30)* 4.46 (2.47)* 1.98 (2.57) 4.22 (2.18)*

Au cun G 2.99 (3.39) 4.62 (3.26) 3.71 (2.89) 4.20 (2.85)
F 1.33 (2.02) 3.59 (2.57) 2.00 (2.16) 3.16 (2.27) 

Catégories Sexe Anxiété-retrait social Impulsivité

Enseignant Parent Enseignant Parent 

Con som + G 1.98 (1.83) 3.13 (1.13) 4.67 (4.35)* 6.41 (3.27)*
Com port + F 1.84 (1.67) 3.88 (2.54) 1.35 (1.45)* 5.18 (3.30)*
Dé pres G

Con som + G 2.20 (1.76) 2.99 (1.48) 3.76 (2.59)* 5.77 (3.50)*
Com port F 2.36 (1.78) 2.90 (2.10) 2.35 (2.17)* 6.88 (2.43)*

Con som + G 2.79 (1.53) 3.93 (1.50) 2.96 (2.56) 4.95 (2.93)
Dé pres F 2.20 (1.85) 3.19 (1.59) 1.55 (2.29) 3.92 (3.73)

Com port + G 4.10 (0.74)* 4.43 (2.13)* 6.37 (5.32)* 7.63 (4.86)*
Dé pres F 2.83 (2.03)* 4.55 (2.15)* 2.45 (2.94)* 6.67 (5.54)*

Con som G 1.56 (1.38)† 2.71 (1.67)† 2.71 (2.68) 4.58 (3.07)
F 1.66 (1.35)† 2.89 (1.75)† 1.14 (1.87) 3.87 (2.71)

Com port G 2.25 (1.61) 4.70 (1.92)* 3.64 (2.91)* 7.27 (3.57)*
F 2.33 (1.60) 4.57 (2.28)* 1.78 (2.06)* 7.32 (2.50)*
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Ana ly ses pré dic ti ves

La pro chaine ana lyse con siste en une ré gres sion lo gis ti que po ly -
cho to mi que des ti née à dé ter mi ner jusqu’à quel point les co tes d’anti so -
cia lité et d’inattention-hyperactivité éva luées par les en sei gnants à 6-7 et
8 ans per met tent de pré dire les ca té go ries avec un ou des pro blè mes
d’adap ta tion à 15-16 ans. Il n’a pas sem blé op por tun d’in clure dans ces
ana ly ses l’in dice d’ad ver sité fa mi liale ou le nom bre de stres seurs en rai -
son de leur fai ble re la tion avec les ca té go ries de pro blè mes d’adap ta tion,
tel que ré vélé par les ana ly ses pré cé den tes. Les sept ca té go ries à pro -
blème ont été re grou pées en deux supra-catégories : la pre mière re -
groupe tou tes les ca té go ries (Con som + Com port + Dé pres, Con som
+ Com port, Con som + Dé pres, Com port + Dé pres, Com port et Dé pres),
l’au tre est cons ti tuée par la ca té go rie Con som. Cette dé ci sion re pose sur
deux mo tifs : cer tai nes ana ly ses com pa ra ti ves ont mon tré que les ca té -
go ries à pro blème se dis tin guent de la ca té go rie sans pro blème sur plu -
sieurs as pects. Tou te fois, la ca té go rie Con som fait sou vent ex cep tion en
ne se dis tin guant pas de la ca té go rie sans pro blème. En ou tre, le fait de
re grou per les ca té go ries Con som + Com port + Dé pres, Com port + Dé -
pres, Con som + Com port, Con som + Dé pres, Com port et Dé pres éli -
mine le pro blème d’un trop pe tit nom bre de su jets dans cer tai nes ca té -
go ries. En bref, la ques tion à la quelle cette ana lyse per met de ré pon dre
est la sui vante : en com pa rai son avec la ca té go rie sans pro blème, jusqu’à
quel point les co tes d’anti so cia lité et d’hyperactivité-inattention éva -
luées par les en sei gnants à 6-7-8 ans en moyenne permettent-elles de
pré dire la pré sence d’au moins un pro blème d’adap ta tion à l’ado les -
cence au tre qu’un pro blème uni que de con som ma tion de psy cho tro pes,
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Ta bleau 4
Catégories Sexe Anxiété-retrait social Impulsivité

Enseignant Parent Enseignant Parent 

Dé pres G 3.54 (1.98)* 4.92 (1.67)* 3.49 (2.84) 6.68 (2.99)*
F 2.46 (1.36)* 3.36 (1.95)* 1.74 (1.83) 4.60 (2.63)*

Au cun G 2.06 (1.63) 3.18 (1.88) 2.59 (2.81) 4.55 (3.14)
F 1.86 (1.55) 3.18 (1.83) 1.07 (1.63) 3.82 (2.66)

Con som : Con som ma tion pro blé ma ti que d’al cool ou de dro gue
Com port : Pro blème de com por te ment
Dé pres : Trou ble dé pres sif
1 Moyenne ; 2 Écart-type
*: Cote si gni fi ca ti ve ment plus éle vée que celle du groupe sans pro blème, à la suite du test de
Dun nett.
† Cote si gni fi ca ti ve ment plus fai ble que celle du groupe sans pro blème, à la suite du test de Dun -
nett.
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après avoir tenu compte du sexe des jeu nes ? Pour ce faire, nous avons
uti lisé la pro cé dure CAT MOD de SAS qui gé nère des équa tions de ré -
gres sion dif fé ren tes pour cha que ni veau de la va ria ble dé pen dante.

À la lu mière des ré sul tats 2, il est clair que l’anti so cia lité per met de
pré dire la supra-catégorie qui in clut les jeu nes avec au moins un pro -
blème, sauf un pro blème uni que de psy cho tro pes : le rap port de ris que
est de 1,14 et le chi-carré = 32.27, si gni fi ca tif à p <.00005. Ainsi, pour
cha que aug men ta tion de une unité sur la cote d’an ti so cia lité, le ris que
d’ap par te nir à la supra-catégorie avec un pro blème ou plus (au tre que la
con som ma tion de psy cho tro pes) aug mente de 1,14 fois. Ce ré sul tat tient
compte du sexe. En ef fet, les filles ont un ris que 1,65 fois plus élevé que
les gar çons d’ap par te nir à la supra-catégorie avec au moins un pro blème
pour une même cote d’an ti so cia lité (chi-carré = 10,37, p = 0,0013). La
cote d’inattention-hyperactivité ne con tri bue pas à la pré dic tion, en rai -
son, pro ba ble ment, de sa cor ré la tion éle vée avec la cote d’anti so cia lité.
Nous avons re pris les ana ly ses en ex cluant la ca té go rie Con som du
groupe de ré fé rence sans pro blème. Les ré sul tats sont de meu rés es sen -
tiel le ment in chan gés. En ou tre, au cune des va ria bles me su rées à 6 ans
ne per met de pré dire l’ap par te nance à la ca té go rie Con som par rap port
à la ca té go rie sans pro blème d’adap ta tion.

Dis cus sion

Cons ta ta tions gé né ra les
Un peu plus du tiers des ado les cents qui ont par ti cipé à la pré sente

étude af fi chent au moins un des pro blè mes d’adap ta tion sui vants : con -
som ma tion pro blé ma ti que de psy cho tro pes, trou ble sé vère de com por te -
ment, trou ble dé pres sif. Plus pré ci sé ment, un peu plus du quart des jeu -
nes ont con sommé de ma nière pro blé ma ti que des sub stan ces
psy cho ac ti ves à 15-16 ans. En rai son de la sur re pré sen ta tion des en fants
tur bu lents au sein de l’é chan tillon et de la perte de cer tains cas à ris que
en rai son d’une at tri tion dif fé ren tielle, ces taux ne sont pas re pré sen ta -
tifs de la po pu la tion gé né rale.

En vi ron le quart des jeu nes qui ont con sommé des psy cho tro pes
af fi chent aussi un trou ble du com por te ment et/ou un trou ble dé pres sif
com pa ra ti ve ment à un sur dix chez les non con som ma teurs. Le pour cen -
tage de con som ma teurs de sub stan ces psy cho ac ti ves qui éprou vent
d’au tres pro blè mes est pro ba ble ment une sous-estimation de la réa lité.
Pre miè re ment, plu sieurs au tres pro blè mes d’adap ta tion tels les pro blè -
mes sco lai res, les trou bles anxieux, le jeu pa tho lo gi que, etc. ne sont pas
con si dé rés. Or, ces pro blè mes sur vien nent da van tage chez les con som -
ma teurs que chez les non con som ma teurs (Haw kins et al., 1997 ; Vi taro
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et al., 2000). Deuxiè me ment, il est pro ba ble que nous ayons perdu des
jeu nes à haut ris que en rai son de l’at tri tion. Ceux-ci au raient pro ba ble -
ment fait aug men ter la pro por tion des jeu nes avec une dou ble ou une tri -
ple pro blé ma ti que. Par ailleurs, en vi ron la moi tié des jeu nes qui éprou -
vent un trou ble per tur ba teur ou un trou ble af fec tif éprou vent aussi un
pro blème de con som ma tion. À l’ins tar des don nées rap por tées par
Green baum et al. (1996), les ré sul tats ac tuels sou li gnent la co oc cur rence
éle vée entre les pro blè mes de santé men tale et les pro blè mes de con som -
ma tion de sub stan ces psy cho ac ti ves. Il n’est tou te fois pas pos si ble à la
lu mière de don nées trans ver sa les de dé ter mi ner si une telle si tua tion dé -
coule d’in fluen ces mu tuel les entre les pro blè mes ou d’un dé ve lop pe -
ment pa ral lèle ali menté par des fac teurs de ris que com muns ou cor re lés.

Les ca té go ries de jeu nes se dis tin guent sur di ver ses di men sions
com por te men ta les au cours de l’en fance, tel les qu’éva luées par les en sei -
gnants ou les pa rents. La con cor dance entre les pa rents et les en sei gnants
est éton nam ment éle vée en ce qui con cerne les dif fé ren ces entre les ca té -
go ries de jeu nes. En rè gle gé né rale, les ca té go ries qui in cluent la pro blé -
ma ti que d’un trou ble du com por te ment se dis tin guent sur tout, mais pas
uni que ment, au ni veau des com por te ments de type ex ter na lisé (i.e. anti so -
cia lité, inattention-hyperactivité, im pul si vité) alors que les ca té go ries qui
com por tent un trou ble dé pres sif se dis tin guent à 10-11-12 ans, mais pas à
6-7-8 ans, au ni veau des com por te ments in ter na li sés (i.e. anxiété-retrait).
En fait, à 6-7-8 ans, les ca té go ries où le trou ble dé pres sif est pré sent se dis -
tin guent sur les va ria bles d’anti so cia lité plu tôt que sur les va ria bles re flé -
tant un pro blème d’in ter na li sa tion. Ces ré sul tats sug gè rent que les sen ti -
ments dé pres sifs dé cou lent, en par tie du moins, de pro blè mes
d’ex ter na li sa tion (plu tôt que d’in ter na li sa tion) en rai son, par exem ple, du
re jet par les pairs, des sanc tions so cia les et des pro blè mes sco lai res que de
tels pro blè mes en gen drent ha bi tuel le ment (Panak et Gar ber, 1992).

Les co tes d’anti so cia lité at tri buées par les en sei gnants à 6-7-8 ans
per met tent clai re ment de pré dire l’en sem ble des ca té go ries avec au
moins un pro blème d’adap ta tion, à l’ex cep tion de la ca té go rie dé fi nie
par seu le ment une con som ma tion de psy cho tro pes. En re van che, les in -
di ces d’ad ver sité fa mi liale, le nom bre de stres seurs et les pra ti ques édu -
ca ti ves des mè res lorsque leur en fant est âgé de 6 ans ne dis tin guent pas
(et par con sé quent ne sau raient pré dire) l’ap par te nance aux huit ca té go -
ries de jeu nes. Ce ré sul tat sur pre nant s’ex pli que rait en par tie par une va -
riance ré duite sur ces me su res, at tri bua ble, entre au tres cho ses, à la perte
des par ti ci pants af fi chant les co tes ex trê mes. Cela ne si gni fie pas que ces
va ria bles ne sont pas du tout per ti nen tes ou qu’elles ne l’ont pas été au
cours de la pé riode pré sco laire (ou en core du rant l’ado les cence).
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Les ré sul tats pré cé dents con cor dent avec ceux de plu sieurs grou -
pes de cher cheurs (Quay et Ho gan, 1999) pour in di quer que les com por -
te ments ex ter na li sés à l’en fance sont des pré cur seurs fia bles de pro blè -
mes d’adap ta tion à l’ado les cence. En con sé quence, il est pos si ble de
dé pis ter dès l’en fance les jeu nes à ris que d’éprou ver une va riété de pro -
blè mes d’adap ta tion à l’ado les cence. Une dé mar che pré ven tive est alors
pos si ble. L’étude de Trem blay et al. (1995) cons ti tue un exem ple d’in -
ter ven tion pré coce qui a pro duit des ré sul tats pré ven tifs in té res sants au
ni veau des pro blé ma ti ques abor dées dans l’étude ac tuelle. D’au tres
exem ples per ti nents de pré ven tion sont dé crits dans Vi taro et Ga gnon
(2000). Les ré sul tats ac tuels sup por tent éga le ment la thèse de Jes sor et
Jes sor (1977) à l’ef fet que la co oc cur rence de di vers pro blè mes d’a dap -
ta tion à l’a do les cence re pose en par tie sur la pré sence d’é lé ments an té -
cé dents com muns. Un test for mel de cette hy po thèse n’a tou te fois pas
été réa lisé dans la pré sente étude.

Les jeu nes qui ma ni fes tent seu le ment un pro blème de con som ma -
tion de psy cho tro pes sont dif fi ci les à dé pis ter pré co ce ment. L’ab sence
de ca rac té ris ti ques pré dic tri ces et l’ab sence de pro blè mes de santé men -
tale con co mi tants lais sent en ten dre qu’ils ne cons ti tuent peut-être pas un
groupe à haut ris que. En ac cord avec Block et al. (1988), il est pos si ble
d’af fir mer que les pro blè mes de con som ma tion des jeu nes sont tran si -
toi res, en au tant qu’ils ne soient pas re liés à d’au tres pro blè mes d’adap -
ta tion et en au tant qu’ils n’en traî nent pas de con sé quen ces ir ré pa ra bles
(par exem ple, ac ci dent au to mo bile). Par con sé quent, les ef forts d’in ter -
ven tion cu ra tive ou pré ven tive de vraient être cen trés sur les jeu nes à ris -
que d’une dou ble ou d’une tri ple pro blé ma ti que ou en core d’un pro -
blème de com por te ment ou d’un trou ble dé pres sif. Ces con clu sions
doi vent tou te fois être con si dé rées avec pré cau tion, car il n’est pas clair
si les con som ma teurs de psy cho tro pes qui n’éprou vent pas d’au tres pro -
blè mes de santé men tale n’éprou vent pas des pro blè mes liés à l’école ou
à la fa mille. Ces as pects de vraient être exa mi nés dans les re cher ches fu -
tures.

Plu sieurs dif fé ren ces entre les gar çons et les filles ont été ob te nues.
Tou te fois, les cons ta ta tions re la ti ves aux ca té go ries de jeu nes s’ap pli -
quent de la même ma nière aux gar çons et aux filles puisque au cune in -
ter ac tion entre les ca té go ries de jeu nes et le sexe ne s’est avé rée si gni fi -
ca tive.

Tel que déjà si gnalé, il n’est pas pos si ble d’uti li ser les ré sul tats de
la pré sente étude pour éta blir les taux de pré va lence des pro blè mes
d’adap ta tion con si dé rés ici ou le de gré de co mor bi dité de ces pro blè mes
au sein de la po pu la tion gé né rale d’ado les cents. Ce pen dant, les taux
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obte nus ici cor res pon dent de près à ceux rap por tés par Valla et al. (1994)
au près d’une co horte de jeu nes du Qué bec. Quoi que déjà éle vés, ces
taux pour raient aug men ter si on ajoute d’au tres pro blè mes d’adap ta tion
qui n’ont pas été con si dé rés ici. Parmi ces au tres pro blè mes pos si bles,
men tion nons les dif fi cul tés sco lai res et les ris ques d’aban don sco laire
avant la fin du se con daire, le ta ba gisme, les trou bles anxieux de toute
sorte, le jeu pa tho lo gi que, la vio lence dans les re la tions amou reu ses, les
gros ses ses pré co ces, etc.

Un suivi à moyen et long terme de tous les jeu nes du pré sent
échan tillon ap pa raît né ces saire afin de vé ri fier les con sé quen ces as so -
ciées à la pré sence d’une pro blé ma ti que sim ple, dou ble ou tri ple au
cours de l’ado les cence. En par ti cu lier, il sera in té res sant de vé ri fier si les
jeu nes qui af fi chent seu le ment un pro blème de con som ma tion de psy -
cho tro pes s’adap tent aussi bien aux plans sco laire, per son nel, so cial et
pro fes sion nel que ceux sans pro blème d’adap ta tion. De tels ré sul tats
con fir me raient la sug ges tion pré cé dente à l’ef fet de con cen trer nos ef -
forts d’in ter ven tion et de pré ven tion au près de ceux qui, en plus d’un
pro blème de con som ma tion, af fi chent aussi un pro blème de santé men -
tale de type per tur ba teur ou af fec tif ou qui af fi chent seu le ment ce type
de pro blème.

Un suivi lon gi tu di nal per met tra aussi de cla ri fier les liens tem po -
rels entre les trois ca té go ries de pro blè mes d’adap ta tion abor dées dans
cette étude. À par tir des don nées pré sen tées ici, il n’est pas pos si ble de
dé ter mi ner si les di vers pro blè mes exer cent une in fluence les uns sur les
au tres, se dé ve lop pent de ma nière in dé pen dante ou évo luent en pa ral lèle
en rai son d’an té cé dents com muns. Nous pro po sons de ré ali ser un tel
suivi au cours des pro chai nes an nées.

Con clu sion

Un peu plus du tiers des jeu nes dans le pré sent échan tillon ont un
pro blème d’adap ta tion sé rieux. Ceux qui ont une dou ble ou une tri ple
pro blé ma ti que sont pro por tion nel le ment plus nom breux à en tre te nir des
idées sui ci dai res (en vi ron 40 % contre 20 % pour ceux avec une pro blé -
ma ti que sim ple et 5 % pour ceux sans pro blème). Ils sont éga le ment
plus nom breux à être sus pen dus de l’école, à faire un usage quo ti dien de
ta bac et à re cou rir à des res sour ces en santé men tale (Vi taro, Trem blay,
Zoc co lillo, Ro mano et Pa gani, 1999). Les ré sul tats ac tuels mon trent
qu’ils se dis tin guent déjà à la ma ter nelle sur la base de leurs pro blè mes
d’ex ter na li sa tion. Par con sé quent, il est sug géré d’uti li ser les va ria bles
de pré dic tion pré coce afin de dé pis ter les en fants à ris que d’une dou ble
ou d’une tri ple pro blé ma ti que et à in ves tir les res sour ces de pré ven tion
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re qui ses afin de les ai der ainsi que leur fa mille avant que les pro blé ma -
ti ques de vien nent com plexes et dif fi ci les à mo di fier.

No tes

1. Nous avons suivi la re com man da tion faite par Co hen, Ve lez, Kohn,
Schwab-Stone et Johns ton (1987) à l’ef fet de re grou per les in for ma tions
pro ve nant des ado les cents et des pa rents au ni veau des symp tô mes.

2. Nous avons ré pété la même ana lyse de ré gres sion avec les co tes d’anti so -
cia lité et d’inattention-hyperactivité des pa rents. Les ré sul tats étant es sen -
tiel le ment sem bla bles à ceux ob te nus pour les en sei gnants, nous ne les
rap por tons pas ici pour des rai sons d’éco no mie d’es pace. De toute ma -
nière, il ap pa raît pré fé ra ble d’uti li ser les co tes at tri buées à 6-7-8 ans par
les en sei gnants puisque ceci éli mine tout pro blème de mo no source entre
les va ria bles de pré dic tion et la va ria ble cri tère, les en sei gnants n’ayant
pas par ti cipé à la cueillette des don nées à 15-16 ans.
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AB STRACT

Psy cho ac tive sub stance abuse, be ha vio ral dis or der and de pres sion
du ring ado les cence

This ar ti cle exa mi nes co ocur rence of three ty pes of pro blems of
adap ta tion du ring ado les cence : abuse of psy cho tro pic drugs, be ha vio ral
dis or der (op po si tio nal and be ha vio ral dis or ders) and fee lings of de pres -
sion (de pres sion and dys thy mia). The study also exa mi nes be ha vio ral,
so cial as well as fa mily cha rac te ris tics which, du ring child hood, dis tin -
guish youths with many adap ta tion pro blems from those with only one
or no pro blem. More than 1600 youths from all re gions of Que bec par -
ti ci pa ted in the study. These youths were around 15,7 years old when
they com ple ted an in ter view ai ming at de ter mi ning the pos si ble pre -
sence of abu sive use of psy cho tro pic drugs, be ha vio ral pro blems and
fee lings of de pres sion. Their be ha vio ral and so cio fa mi lial cha rac te ris -
tics had been pre viously eva lua ted (bet ween the ages of 6 and 12) with
ques tion nai res ans we red by pa rents and tea chers. Re sults re veal that al -
most 10 % of youths ex pe rience two or three adap ta tion pro blems.
These youths dis tin guish them sel ves from those with only one pro blem
on va rious per so nal and so cio fa mi lial di men sions in the course of child -
hood. Those with one pro blem re pre sent a little more than 25 % of the
sam ple. They also dis tin guish them sel ves from the group of youth with
no pro blem on se ve ral va ria bles. Ho we ver, the group of youths with a
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pro blem of sub stance abuse only, is an ex cep tion. The discussion un der -
li nes the im por tance of kno wing if there is si mul ta neous pre sence of se -
ve ral pro blems and pro po ses to in ter vene in a pre ven tive fas hion with
youths who risk ex pe rien cing many pro blems.

RE SU MEN

Consumo de sustancias psicoactivas, turbios de comportamiento y
sentimiento depresivos durante el adolescencia

Este artículo examina el acontecimiento de tres tipos de problemas
de adaptación durante la adolescencia: el consumo problemático de
psicótropos, turbios de comportamiento (turbios oposicional y turbio de
conductas) y sentimientos depresivos (depresion y distemia). Examina
también caracteristicas comportamentales y sociofamiliares cuales, du -
rante la enfancia, distinguen los jovenes con varios problemas de adap -
tación de los con un solo problema o sin problema. Más de 1600 jóvenes
de cada region del Québec participaron al estudio. Estos jovenes tenian
en medida 15,7 años cuando participaron a una entrevista para deter -
minar la presencia posible de un consumo problemático de psicó tropos,
de problemas de comportamiento y de sentimientos depresivos. Sus
carac teristicas comportamentales habian sido evaluadas previa mente
(entre 6 y 12 años de edad) con la ayuda de cuestionarios llenados por
los padres y los profesores. Los resultados revelan que cerca de 10% de
jovenes sufren de dos o tres problemas de adaptación. Estos jovenes se
distingan de los con un problema sobre varias dimensiones personales y
sociofamiliares durante la enfancia. Jovenes con un problema represen -
tan un poco mas de 25% del escantillón. A su vez se distingan del grupo
sin problema sobre varias variables. El grupo de jovenes con un pro -
blema de consumo de psicótropos hace sin embargo excepción. La dis -
cusión subraya la importancia de conocer si hay presencia simultanea de
varios problemas y propone una intervención preventiva con jovenes
quie nes riesgan presentar varios problemas.
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