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Résumé 

Ce projet vise l’approfondissement de l’association longitudinale réciproque entre l’insatisfaction conjugale des 

parents ainsi que les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des enfants entre l’âge de deux 

ans et cinq ans. Les participants de cette étude (n = 1997 pour les mères, n = 1616 pour les pères) proviennent 

de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) dans le cadre de laquelle plus de 

2000 enfants québécois ont été suivis de façon longitudinale. Les difficultés de comportement des enfants et la 

satisfaction conjugale des pères et des mères ont été mesurées de façon répétée alors que les enfants avaient 

en moyenne deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans à l’aide de questionnaires complétés par les parents. 

Les résultats montrent une association concomitante et bidirectionnelle entre l’insatisfaction conjugale et les 

problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des enfants. Ces résultats s'ajoutent au très petit bassin 

d'observations empiriques sur le rapport bidirectionnel entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes 

comportementaux de l'enfant. 



 

iii 
 

Table des matières 
Résumé ....................................................................................................................................................................... ii 

Liste des tableaux ....................................................................................................................................................... v 

Liste des figures ......................................................................................................................................................... vi 

Remerciements ......................................................................................................................................................... vii 

Introduction.................................................................................................................................................................. 1 

L’effet de l’insatisfaction conjugale sur les enfants .............................................................................................. 2 

L’effet de l’insatisfaction conjugale sur les problèmes comportementaux des enfants ..................................... 4 

Association unidirectionnelle entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes comportementaux de 

l’enfant ................................................................................................................................................................ 5 

L’effet des problèmes comportementaux de l’enfant sur la satisfaction conjugale ............................................ 7 

Les transactions au sein de la famille ................................................................................................................... 9 

L’arrivée d’un bébé dans la famille ................................................................................................................... 9 

Modèle transactionnel de Sameroff .................................................................................................................. 9 

L’association bidirectionnelle entre les difficultés de l’enfant et l’insatisfaction conjugale .............................. 11 

Objectifs..................................................................................................................................................................... 19 

Méthode..................................................................................................................................................................... 20 

Participants ........................................................................................................................................................... 20 

Instruments de mesure ........................................................................................................................................ 20 

Problèmes comportementaux de l’enfant ...................................................................................................... 21 

Satisfaction conjugale ..................................................................................................................................... 21 

Procédure ............................................................................................................................................................. 22 

Analyses statistiques ................................................................................................................................................ 23 

Résultats (analyses préliminaires) ........................................................................................................................... 24 

Analyses descriptives .......................................................................................................................................... 24 

Analyses corrélationnelles ................................................................................................................................... 29 

La stabilité des construits ................................................................................................................................ 32 

La cohérence entre la perception des mères et des pères ........................................................................... 32 

Les relations entre les construits : satisfaction conjugale, comportements extériorisés et intériorisés ..... 33 

Résultats (analyses principales) .............................................................................................................................. 34 

Modèles autorégressifs croisés ........................................................................................................................... 34 

La stabilité des construits ................................................................................................................................ 34 

Les associations entre les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés .................................. 35 

Les associations entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement extériorisés et 

intériorisés chez les mères ............................................................................................................................. 35 

Les associations entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement extériorisés et 

intériorisés chez les pères............................................................................................................................... 38 

Comparaison entre les modèles des mères et des pères............................................................................. 41 

Discussion ................................................................................................................................................................. 42 

Les associations entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement extériorisés et 

intériorisés ............................................................................................................................................................ 42 

La stabilité des construits .................................................................................................................................... 44 

Les associations entre les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés ....................................... 45 

Comparaison entre les modèles des mères et des pères ................................................................................. 46 



 

iv 
 

Limites de l’étude ................................................................................................................................................. 47 

Conclusion................................................................................................................................................................. 50 

Bibliographie ............................................................................................................................................................. 51 

 



 

v 
 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des études antérieures ....................................................................................... 15 

Tableau 2. Scores moyens de satisfaction conjugale ............................................................................................ 24 

Tableau 3. Répartition de la fréquence des problèmes de comportement selon la PCM en fonction de l’âge .. 26 

Tableau 4. Scores moyens de problèmes de comportement extériorisés et intériorisés selon les mères ......... 28 

Tableau 5. Scores moyens de problèmes de comportement extériorisés et intériorisés selon les pères .......... 29 

Tableau 6. Corrélations entre les variables du modèle pour les mères ................................................................ 30 

Tableau 7. Corrélations entre les variables du modèle pour les pères ................................................................. 31 

Tableau 8. Estimé de la stabilité temporelle pour la satisfaction conjugale des mères, les problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés ............................................................................................................... 35 

Tableau 9. Estimés de la stabilité temporelle pour la satisfaction conjugale des pères, les problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés ............................................................................................................... 35 

Tableau 10. Estimé des liens concomitants pour la satisfaction conjugale des mères, les problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés ............................................................................................................... 38 

Tableau 11. Estimé des liens concomitants pour la satisfaction conjugale des pères, les problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés ............................................................................................................... 41 

 



 

vi 
 

Liste des figures 

Figure 1. Modèle autorégressif des associations longitudinales entre la satisfaction conjugale des mères et les 

problèmes comportementaux des enfants .............................................................................................................. 36 

Figure 2. Modèle autorégressif des associations longitudinales entre la satisfaction conjugale des pères et les 

problèmes comportementaux des enfants .............................................................................................................. 39 

 



 

vii 
 

Remerciements 

Je remercie tout d’abord mon directeur de recherche, monsieur Stéphane Sabourin, pour la qualité de son 

soutien et de son encadrement tout au long du processus de rédaction du présent mémoire doctoral. M. 

Sabourin a su m’épauler en encourageant le développement de mon autonomie tout en s’assurant de m’apporter 

un support précieux. Votre souci du détail, votre capacité d’écoute lors des moments où je doutais de mes 

capacités et toute l’humanité qui émane de votre travail ont pu bonifier ce mémoire doctoral. Je remercie 

également monsieur Michel Boivin, mon codirecteur, pour son appui théorique et pour ses suggestions à toutes 

les étapes de rédaction de ce projet d’envergure. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à madame Célia Matte-

Gagné, membre de mon comité d’encadrement, pour sa grande disponibilité, ses précieux conseils lors de 

l’analyse des données, pour m’avoir aidé à élaborer mes réflexions lors de la rédaction et tout spécialement 

pour son enthousiasme contagieux.  

Je remercie madame Hélène Paradis pour ses précieux conseils statistiques, sa présence constante et sa 

patience alors que je tentais de me dépêtrer parmi les analyses statistiques qu’impliquait mon mémoire doctoral. 

Je remercie l’Institut de la statistique du Québec d’avoir permis la réalisation de cette étude en accédant aux 

données de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, ainsi que les participants de cette 

grande étude sur le développement de l’enfant. 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux membres du Laboratoire de recherche et d’intervention auprès du 

couple ainsi qu’au Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant. Merci à toute l’équipe 

pour l’accueil chaleureux à mon arrivée au sein du laboratoire et pour les encouragements lors des périodes 

plus difficiles. Merci à ma précieuse amie Chloé Labadie qui a été d’une aide incomparable et qui a su rendre 

mon passage au doctorat des plus agréables. Ton écoute, tes conseils cliniques/statistiques et plus 

particulièrement ton sens de l’humour délirant m’ont fait un bien fou! 

Merci à toutes les belles personnes qui ont croisé mon chemin lors de cette aventure au doctorat et qui ont pu 

apporter leur chaleur, leur énergie et leur support. Merci à Jenny-Lee Heppell, Dominique Demers, Marika 

Plourde, Olivier Hudon, Patrick St-Hilaire, Michaël Bégin et Jérémie Lefrançois qui ont pu, chacun à leur façon, 

me donner confiance en moi et apporter dans ma vie une amitié extrêmement précieuse. Je tiens à exprimer 

ma gratitude à ma famille qui m’a accompagnée et a exprimé leur fierté tout au long de mon parcours. Merci à 

ma mère, Francine Ouellet, à mon père, Luc St-Laurent et à ma sœur, Maude St-Laurent, pour leur support et 

pour avoir pris soin de moi malgré la distance qui me sépare du Bas-Saint-Laurent. Sans vous, je ne crois pas 

que j’aurais pu poursuivre des études supérieures et me dépasser de la sorte. 



 

viii 
 

Finalement, je souhaite remercier mon amoureux, Marc-André Roy, qui a été un pilier pour moi durant la 

réalisation de mon doctorat. En plus de tes propres études doctorales, tu as su trouver le temps de m’épauler, 

de m’encourager et de prendre soin de notre couple. Tu m'apportes au quotidien du calme, beaucoup d'humour 

et tant d'affection. Tu m'aides à mieux me connaître et à persévérer dans ce que je crois. Je termine mon 

doctorat avec la tête remplie autant de beaux souvenirs, que de moments où tu as su tenir ma main dans la 

tempête. Je t'aime, tu es un amoureux exemplaire. 



 

1 
 

 

Introduction 

Les problèmes conjugaux, pouvant aller de l’insatisfaction conjugale chronique à la séparation du couple, 

constituent des événements biographiques anxiogènes au sein de la famille (Desrosiers & Simard, 2010). Selon 

l’échelle de Holmes et Rahe (1967), la dissolution d’une union est considérée comme un des stresseurs les plus 

importants pour la majorité des individus. Au Canada, ce sont 40.7% des mariages qui se sont terminés par un 

divorce en 2008. Plus près de chez nous, dans la même année, 47.4% des couples québécois ont mis fin à leur 

mariage (Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2012). Ces statistiques ne 

tiennent pas compte de la rupture des unions de fait ou unions consensuelles qui sont, elles aussi, alarmantes. 

En effet, environ 50% des unions de fait qui ne finissent pas en mariages se dissolvent dans les cinq premières 

années (Milan, 2000). Ce type d’union est en nombre croissant et est même plus fréquent que le mariage au 

Québec. La dissolution d’une union a un effet important sur le couple, mais également sur les enfants. Aux 

États-Unis, plus d'un million d'enfants vivent le divorce de leurs parents chaque année (U.S. Bureau of the 

Census, 1998, Table 160), et environ 40% de tous les enfants connaîtront le divorce de leurs parents avant 

d’atteindre l'âge adulte (Bumpass, 1990). Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (Desrosiers, 

Cardin & Belleau, 2014), on peut estimer que le divorce des parents a touché 17% des enfants de 1999 à 2006. 

Juby et ses collaborateurs (2005) rapportent que près de 30 % des enfants canadiens nés en 1984 ont vécu la 

séparation de leurs parents, mariés ou en union de fait, avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans. Alors qu’en 1981, 

10.9% des enfants québécois de cinq à neuf ans vivaient avec un seul parent, cette proportion s’établissait à 

14.9% en 1991 et à 20.6% en 2006. Par ailleurs, selon les données de l’Étude longitudinale du développement 

des enfants du Québec (ÉLDEQ; Bégin, Sabourin, Boivin, Frénette, & Paradis, 2002), près de 30 % des enfants 

québécois nés à la fin des années 1990 avaient déjà vécu avec un seul parent avant l’âge de huit ans (Ducharme 

et Desrosiers, 2008). Ainsi, de plus en plus d’enfants vivent la séparation de leurs parents. Traditionnellement, 

les chercheurs étudiaient les impacts des problèmes conjugaux sur le bien-être des enfants uniquement dans 

le cadre d’une séparation physique entre les parents. Maintenant, les données disponibles nous montrent qu’il 

n’y a pas que la dissolution d’une union qui peut avoir des conséquences sur les enfants; les conflits entre des 

conjoints en cours d’union ont aussi des effets significatifs sur les problèmes de comportement des enfants. 

Au-delà des dissolutions d’union, les spécialistes soulignent donc l’importance d’examiner les effets des 

problèmes conjugaux aigus ou chroniques qui n’aboutissent pas toujours à la séparation (Emery, 1982; 

Cummings & Cummings, 1988; Fishman & Meyers, 2000). Aux États-Unis, ce sont environ 20% des couples 

mariés depuis peu et 31% des couples mariés depuis plusieurs années qui vivent de l’insatisfaction conjugale 

de manière significative (Beach, Fincham, Amir, & Leonard, 2005; Whisman, Beach, & Snyder, 2008). Au 

Québec, il existe peu de données sur cette question. Les données des enquêtes réalisées par Santé Québec 
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indiquent qu’environ 10 % des parents d’enfants mineurs seraient plus ou moins satisfaits de leur relation de 

couple (Bernier, Desrosiers, Le Bourdais & Létourneau, 1995) et qu’une proportion plus faible (6 %) présenterait 

des difficultés conjugales sévères (Létourneau et al., 2000). Les résultats observés dans le cadre de l’ÉLDEQ 

montrent des taux plus importants de difficultés conjugales. En effet, 17% des mères et 16% des pères d’enfants 

québécois âgés d’environ deux ans se sentaient insatisfaits de leur relation conjugale, ce qui représente 24 % 

des unions où au moins l’un des parents rapportait être insatisfait de sa relation de couple. Il est estimé 

qu’environ le quart des enfants de maternelle vivant dans une famille intacte évoluent en présence de parents 

qui rapportent de l’insatisfaction conjugale (Desrosiers & Simard, 2010). Comme la séparation peut avoir un 

impact négatif important, certains parents choisissent de demeurer ensemble malgré qu’ils ne soient pas 

satisfaits au sein de leur relation. Ainsi, l’insatisfaction des parents peut perdurer dans le temps et celle-ci a 

malheureusement des conséquences sur l’ensemble de la famille.  

L’effet de l’insatisfaction conjugale sur les enfants  

Les insatisfactions conjugales, lorsqu’elles perdurent, n’ont pas que des répercussions sur le bien-être des 

conjoints: elles affectent également les enfants (Hawkins et Booth, 2005). Peu importe la mesure utilisée pour 

évaluer la relation de couple (ex. : présence de conflits ouverts entre les conjoints, insatisfaction conjugale, 

détresse conjugale), il existe une relation significative entre la dynamique conjugale des parents et les difficultés 

comportementales des enfants. Les enfants dont les parents sont insatisfaits de leur relation de couple 

présentent un niveau de bien-être moins élevé que ceux de familles unies. Des changements négatifs 

progressifs ou soudains dans la dynamique relationnelle, comme ceux occasionnés par l’insatisfaction 

conjugale, peuvent s’accompagner d’une détérioration du fonctionnement des enfants (Goldberg & Carlson, 

2014). On souligne ainsi, de plus en plus, l’importance de connaître les facteurs contextuels entourant la 

séparation et la qualité de la relation des parents (Fomby et Cherlin, 2007) pour mieux cerner son incidence sur 

le développement des enfants à long terme (Stanley et Fincham, 2002).  

Certains auteurs suggèrent que la famille est un tout complexe, dynamique et intégré, dans lequel chaque 

membre influence et est influencé par tous les autres membres (Minuchin, 1988; O’Brien, 2005). Les difficultés 

comportementales développées suite à l’exposition répétée à l’insatisfaction conjugale pourraient, à leur tour, 

provoquer des réactions chez les parents. Même s’il importe de considérer la qualité de la relation entre les 

parents pour mieux comprendre les répercussions des changements familiaux sur le développement des 

enfants, il est également nécessaire de s’intéresser aux liens bidirectionnels entre les variables au sein de la 

famille. Les scientifiques soutiennent que les enfants peuvent avoir une influence significative sur le 

comportement des parents (Heinrichs, Cronrath, Degen et Snyder, 2010). Toutefois, la recherche sur les 

problèmes de comportement des enfants comme prédicteur de la satisfaction au sein du couple a reçu beaucoup 

moins d'attention. La plupart des études sur le lien entre les problèmes comportementaux et l’insatisfaction 
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conjugale sont corrélationnelles et transversales; la direction de l’association entre ces variables demeure donc 

inconnue. Bien que les théoriciens contemporains font la promotion de modèles bidirectionnels et non-récursifs 

(Henderson, Sayger & Horne, 2003), il n’existe que peu de données probantes sur la relation bidirectionnelle 

entre l’insatisfaction conjugale et les difficultés comportementales des enfants (Jenkins, Simpson & Dunn, 2005; 

Schermerhorn, Cummings, DeCarlo & Davies, 2007; Cui, Donnellan & Conger, 2007; Richmond & Stocker, 

2008; Salafia, Gondoli & Grundy, 2008; Goldberg & Carlson, 2014). C’est sur cette thématique que portera le 

présent mémoire doctoral. 
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L’effet de l’insatisfaction conjugale sur les problèmes 

comportementaux des enfants 

L’instabilité conjugale liée à de l’insatisfaction dans le couple constitue l’un des principaux changements que 

connaissent les enfants dans leur environnement familial. Celle-ci conduit à la diversification et à la complexité 

des parcours familiaux empruntés durant l’enfance et l’adolescence (Desrosiers & Simard, 2010). Une première 

génération d’études s’est penchée sur l’impact du divorce chez les enfants et suggère quelques constats 

intéressants. Premièrement, les problèmes comportementaux des enfants comme les symptômes dépressifs, 

les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés tels l’isolement, le retrait et l’agressivité (Fishman et 

Meyers, 2000) sont plus fortement associés à des variables familiales, particulièrement les conflits liés à 

l’insatisfaction conjugale, qu’à la fin de l’union en soi (Clarke-Stewart, Vandell, McCartney, Owen, & Booth, 

2000, Ambert, 2005; Amato, 2010). Deuxièmement, les données disponibles suggèrent que les enfants de 

familles divorcées ont de plus hauts niveaux de bien-être que les enfants provenant de familles intactes, mais 

où les conjoints se disputent fréquemment (Strohschein, 2005). Finalement, lorsque les conflits entre les parents 

perdurent après le divorce, ceux-ci exacerbent les problèmes extériorisés et intériorisés de l’enfant alors que 

ces difficultés diminuent lorsque les conflits s’amenuisent après le divorce (Ambert, 2005). La présence 

d’insatisfaction conjugale persistante au sein de la famille constituerait donc un facteur plus déterminant dans 

le développement de difficultés chez l’enfant que le fait de vivre la séparation des parents. 

Plusieurs auteurs se sont donc penchés sur le lien entre les difficultés relationnelles au sein du couple et les 

problèmes comportementaux des enfants. La relation entre l’insatisfaction conjugale et les difficultés de l’enfant 

est d’ailleurs bien documentée dans les écrits scientifiques (Barletta & O’Mara, 2006; Rhoades, 2008; 

Cummings & Davies, 2010). La présence de tels conflits a été associée à une pléthore de problèmes chez 

l’enfant incluant des problèmes extériorisés (troubles des conduites, agressivité, comportements antisociaux et 

délinquance), des problèmes intériorisés (anxiété, dépression et retrait social) (Fergusson, Horwood & Ridder, 

2005), des problèmes de santé mentale (Fishman et Meyers, 2000), un attachement insécurisant (Fishman & 

Meyers, 2000), des problèmes académiques et cognitifs (McLeod & Kaiser, 2004) ainsi que des difficultés 

sociales (Stocker & Youngblade, 1999). Une variété importante de processus développementaux sont donc 

compromis lorsque l’enfant grandit dans un contexte conflictuel entre ses parents. Des auteurs ont établi que 

certaines variations dans les dimensions des conflits conjugaux ont un impact différent sur le développement 

des enfants (Zimet & Jacobs, 2001). Par exemple, la fréquence à laquelle les enfants sont exposés à des 

disputes, l’intensité des conflits conjugaux et le contenu des disputes sont liés aux problèmes comportementaux. 

Plus les enfants sont confrontés régulièrement à de l’insatisfaction conjugale d’une haute intensité (présence 

d’agressivité physique par exemple) et plus les parents ont des disputes se rapportent à l’enfant, plus le risque 

de présenter une grande diversité de problèmes s’accroît. Ainsi, la grande majorité des études appuient 
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l’hypothèse d’une association entre les l’insatisfaction conjugale et les problèmes comportementaux des 

enfants. Les modèles conventionnels accordent de l’importance aux facteurs prédisposants de l’enfant ou 

encore aux facteurs environnementaux, qui exercent une influence sur le développement de manière 

indépendante et unidirectionnelle (Seifer, Dickstein, Sameroff, Magee & Hayden, 2001). Ces modèles postulent 

qu’il est possible de dresser le portrait des traits, attributs, caractéristiques de l’enfant ou des parents, qui, une 

fois établis, restent relativement stables dans le temps, et permettent d’établir des prédictions à plus long terme 

quant à l’issue du développement individuel (Mackinnon-Lewis, 1996). L’effet de l’insatisfaction conjugale sur 

les problèmes de comportement de l’enfant serait donc traditionnellement vu comme une association 

unidirectionnelle. 

Association unidirectionnelle entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes 

comportementaux de l’enfant 

Tel que suggéré par la théorie de l’apprentissage social (Bandura, 1977), les enfants développent leurs habiletés 

sociales en imitant le comportement de leurs parents. Les parents occupent un rôle majeur dans la vie de 

l’enfant, ils sont donc les modèles principaux dont les enfants s’inspirent pour guider leurs interactions avec les 

autres. Bandura (1977) a montré que l’apprentissage vicariant des comportements agressifs a deux effets 

importants sur les enfants. D’une part, la modélisation enseigne aux enfants l’utilisation de comportements 

agressifs dans leurs interactions avec les pairs et d’autre part, elle réduit leurs inhibitions vis-à-vis l’adoption de 

gestes agressifs.  

Emery et O’Leary (1982) postulent que les enfants apprennent la résolution de problèmes et développent leur 

style relationnel à la lumière des observations directes qu’ils font des comportements de leurs parents. Des 

parents vivant fréquemment de l’insatisfaction conjugale et utilisant des stratégies inappropriées de résolution 

de conflits enseignent à leurs enfants ces conduites et ces derniers sont plus enclins à les reproduire dans leurs 

relations interpersonnelles. En 1985, Cummings, Iannotti et Zahn-Waxler ont vérifié cette théorie et ont 

découvert que les garçons étaient plus agressifs (frapper, donner des coups de pieds) lorsqu’ils étaient exposés 

à des interactions d’adultes en colère; tandis que les filles semblaient démontrer plus d’anxiété et de tristesse 

(pleurer, se cacher le visage, geignements). Lorsqu’exposé à plusieurs répétitions de ces interactions, les 

enfants montraient des symptômes plus sévères. Les auteurs suggèrent que la répétition autorise l’enfant à 

exprimer davantage d’agressivité, puisque l’adulte se permet d’exprimer sa colère. 

Selon certains auteurs, l’exposition aux conflits parentaux peut avoir un effet désinhibiteur en montrant aux 

enfants que les comportements hostiles sont appropriés et permis (Grych & Fincham, 1990). Les enfants 

peuvent alors développer des processus inadaptés de traitement de l’information sociale et tendent à percevoir 

le monde comme étant hostile (Zimet & Jacob, 2001). Les enfants qui ont un biais attributionnel en accordant 
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des intentions hostiles aux autres sont plus enclins à agir agressivement (Dodge, 1980; Quiggle, Garber, Panak, 

& Dodge, 1992). Plus encore, les mécanismes adaptatifs pour faire face aux conflits interpersonnels pourraient 

ne jamais se développer (Cummings, Davies & Simpson, 1994). Par exemple, un enfant pourrait croire que 

l’agressivité est appropriée pour gérer les conflits et développer des stratégies non-adaptées pour résoudre ses 

problèmes (Grych & Fincham, 1990). Par conséquent, l’exposition directe aux conflits conjugaux et à 

l’insatisfaction conjugale aurait un effet délétère sur les comportements de l’enfant en influençant leur manière 

d’exprimer leur colère et leur détresse (Zimet & Jacob, 2001). Toutefois, il est aussi possible de penser qu’un 

enfant qui exprime sa colère et sa détresse d’une manière inappropriée peut influencer le bien-être des autres 

membres de la famille, dont le couple formé par les parents. 

Plusieurs autres facteurs expliquent la manière dont les interactions parents-enfants sont influencées par la 

présence de conflits entre les parents. Les parents qui évoluent dans un contexte conflictuel sont plus enclins à 

adopter des pratiques parentales permissives (DeVito et Hopkins, 2001) ou coercitives (Kitzmann, 2000), et ce 

de façon arbitraire, créant de l’ambiguïté quant à la discipline dans la famille. En raison des conflits, ils auraient 

également plus de mal à former une équipe parentale constante qui arrive à se coordonner vers l’atteinte d’un 

but commun pour l’éducation des enfants. 
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L’effet des problèmes comportementaux de l’enfant sur la 

satisfaction conjugale 

Les recherches portant sur les problèmes de comportement des enfants comme prédicteur de la satisfaction 

dans les relations de couple sont moins nombreuses. Pourtant, les demandes liées à l’arrivée d’un enfant dans 

la famille, son éducation, les compromis que le couple doit faire pour gérer la dynamique familiale sont des 

éléments qui ont le potentiel de mettre à rude épreuve la satisfaction conjugale. Les recherches montrent bien 

l’effet que la naissance d’un enfant peut avoir sur le couple et la nécessité de s’intéresser également à ce que 

les enfants provoquent comme réaction dans leur environnement familial.  

Deux grandes catégories de problèmes de comportement ont été mises de l’avant : les problèmes extériorisés 

et intériorisés (Achenbach & Edelbrock, 1978). Les problèmes extériorisés représentent une catégorie générale 

qui inclut des manifestations perturbatrices telles que l’hyperactivité, les comportements agressifs, l'opposition, 

la provocation et les conduites antisociales. Les troubles intériorisés, quant à eux, correspondent à des difficultés 

internes, comme l'anxiété, la dépression, la somatisation et le retrait social (Achenbach & McConaughy, 1987). 

Les problèmes de comportement sont passablement répandus dans la population générale des tout petits. 

Macfarlane, Allen et Honzik (1954) ont réalisé une des seules études épidémiologiques afin de recenser la 

fréquence des problèmes de comportement chez les enfants en bas âge. Ils ont constaté que 29% des garçons 

et 17% des filles de deux ans présentent de l’hyperactivité et de l’agitation. De manière similaire, 59 % des 

garçons et 43 % des filles faisaient des crises de colère, incluant des manifestations d’agressivité physique; 18 

% manifestaient de l’opposition. De plus, plusieurs études ont examiné la stabilité temporelle des problèmes 

comportementaux extériorisés et intériorisés en mesurant les niveaux de problèmes de comportement à 

différents âges. Une stabilité substantielle a été trouvée par plusieurs auteurs (Campbell 1995; Fischer et al., 

1984; Keenan et al., 1998; Mathiesen et Sanson 2000; Mesman et al., 2001; Mian et al., 2011). Ces résultats 

soulignent l’importance d’identifier les processus qui mènent à leur développement, et ce très tôt dans le  

développement de l’enfant sachant que ce sont des problèmes relativement stables. D’ailleurs, les deux types 

de problèmes de comportement seraient associés au développement de difficultés au sein de la famille.  

Des études récentes montrent que des problèmes de comportement récurrents ont pour effet d’augmenter le 

stress vécu par les parents et que cela érode la qualité de leur relation au fil du temps (Goldberg & Carlson, 

2014). S’adapter à ces enfants est difficile pour les parents, puisqu’ils nécessitent une surveillance et un contrôle 

étroit et ne répondent souvent pas aux stratégies typiques de discipline. Alors que de plus en plus d’appuis 

empiriques montrent que la présence de problèmes de comportement affecte le fonctionnement des parents, le 

sentiment de compétence et augmentent le stress parental (Beck, Hastings, Daley & Stevenson, 2004; Hassall, 

Rose, & McDonald, 2005; Hastings, 2003), peu d’études ont examiné comment les difficultés de l’enfant 

affectent la satisfaction conjugale des parents. Pourtant, des situations analogues, notamment les situations 
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dans lesquelles l’enfant présente des défis particuliers peuvent appuyer l’hypothèse selon laquelle les parents 

ont une satisfaction conjugale moins élevée lorsqu’ils doivent négocier avec ce type de problématiques. En effet, 

les familles ayant à s’occuper d’un enfant présentant une déficience intellectuelle, des déficits moteurs ou une 

maladie chronique présentent davantage de difficultés d’adaptation (Risdal & Singer, 2004). De plus, les couples 

d’enfants ayant un trouble déficitaire de l’attention ou un trouble d’opposition rapportent davantage de conflits 

sévères et d’insatisfaction conjugale (Goldstein et al., 2007). Baker, Heller et Henker (2000) observent de faibles 

niveaux de satisfaction conjugale chez les parents d’enfants présentant des problèmes comportementaux 

d’intensité modérée à sévère. Ces résultats appuient donc l’hypothèse que des problèmes de comportements 

chez les enfants peuvent infléchir la dynamique conjugale.  
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Les transactions au sein de la famille 

L’insatisfaction conjugale vécue par les parents serait associée au développement social, affectif et 

psychologique des enfants (DeVito et Hopkins, 2001; Fishman et Meyers, 2000). Les parents étant au centre 

de l’univers des enfants, il est bien reconnu que l’influence de la qualité de leur relation conjugale soit associée 

au bien-être des tout-petits. 

L’arrivée d’un bébé dans la famille 

Puisque la naissance d’un enfant constitue le point de départ du recrutement de plusieurs études longitudinales 

dans ce domaine, il apparaît important de débuter par cette première grande influence des tout-petits sur la 

satisfaction conjugale. L’arrivée d’un enfant au sein de la famille constitue une étape marquante et les parents  

ont à assumer une foule de nouvelles responsabilités. Le développement des compétences d’éducation des 

enfants marque une transition particulièrement importante pour la relation conjugale et pour le comportement 

de l’enfant. Une variété de facteurs contextuels influence la dynamique familiale durant la transition vers la 

parentalité, incluant la durée de la relation avant l’arrivée du bébé. En effet, une relation de courte durée 

augmente le risque d’un déclin important de la satisfaction conjugale en raison des nouvelles demandes liées à 

la parentalité (Belsky & Rovine, 1990). À l’inverse, une autre étude suggère que les couples qui sont ensemble 

depuis plusieurs années pourraient avoir une qualité de relation plus faible, puisque les demandes du nouveau 

rôle parental augmentent sans cesse et que la routine s’installe au sein du couple (Doss, Rhoades, Stanley & 

Markman, 2009). L’arrivée d’un enfant représente donc un grand défi pour le couple et les difficultés conjugales 

peuvent s’intensifier, plus particulièrement si l’enfant présente des difficultés comportementales. En effet, les 

parents d’enfants problématiques, soit en raison de leur tempérament difficile (Leve, Scaramella & Fagot, 2001) 

ou de leur santé physique fragile (Gaither, Bingen & Hopkins, 2000), montrent moins de satisfaction envers le 

partenaire et plus d’insatisfaction conjugale. Certaines études soulignent l’influence possible des problèmes 

comportementaux de l’enfant sur la satisfaction conjugale tandis que d’autres soulignent le rôle de la satisfaction 

conjugale dans le développement de problèmes de comportement de l’enfant. La relation entre ces construits 

est bien appuyée, mais la direction de celle-ci demeure à clarifier. Toutes les études citées précédemment 

indiquent l’importance de s’intéresser non seulement à l’association entre l’insatisfaction conjugale et les 

problèmes comportementaux des enfants, mais également à la relation bidirectionnelle entre ces deux 

construits. L’hypothèse d’une association bidirectionnelle s’appuie notamment sur l’approche transactionnelle.  

Modèle transactionnel de Sameroff 

L’hypothèse selon laquelle les parents et les enfants s’influencent mutuellement est reprise par plusieurs 

théoriciens qui mettent l’accent sur la réciprocité des interactions (Bell & Chapman, 1986; Patterson, 1982; 

Sameroff, 1975). Selon l’approche transactionnelle, il est postulé que l'enfant et l'environnement exercent une 



 

10 
 

influence mutuelle l'un sur l'autre. En effet, l’enfant provoque des réactions chez les individus de son 

environnement, ce qui peut entraîner des actions pouvant avoir des conséquences pour l’enfant. Tant l’enfant 

que le parent, sont alors conceptualisés comme faisant partie d’un système qui subit ou initie des réorganisations 

perpétuelles au travers des étapes successives du développement (Lerner, 1998). Cette façon de concevoir le 

développement se distingue d’une vision plus conventionnelle des liens de causalité et du principe de continuité 

dans le parcours de l’enfant. Le développement de difficultés sur le plan comportemental résulterait d’une 

incapacité de l’enfant à s’adapter aux demandes du contexte. À leur tour, les difficultés de l’enfant seraient 

également responsables du développement de certaines réactions observées chez les autres individus de cet 

environnement. Tant l’enfant que le parent auraient leur rôle à jouer dans l’installation de problèmes de 

comportements en raison du caractère bidirectionnel des relations entre l’individu et son environnement. 

(Sameroff, 2010). Par exemple, des parents qui n’agissent pas de manière adéquate face aux comportements 

d’opposition peuvent augmenter les probabilités que les enfants s’engagent dans de tels comportements. 

L’augmentation des comportements d’opposition peut augmenter l’épuisement, le manque de constance et les 

conflits entre les parents à propos de la discipline. Les caractéristiques de l’environnement, incluant la 

satisfaction au sein du couple, pourraient donc jouer un rôle déterminant dans le développement de problèmes 

comportementaux, dans le cas où l’enfant échouerait à composer avec les demandes du contexte. Les 

problèmes de comportement auraient, à leur tour, un rôle à jouer dans l’établissement de l’insatisfaction 

conjugale chez les parents. Les études dans le domaine appuient donc l’existence d’une relation mutuelle entre 

les comportements des enfants et des parents. 
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L’association bidirectionnelle entre les difficultés de l’enfant et 

l’insatisfaction conjugale 

Il est généralement présumé par les auteurs que dans le rapport entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes 

de comportement des enfants, ce sont les difficultés conjugales qui constituent le facteur causal et non l’inverse 

(Heinrichs et al., 2010). En effet, les chercheurs qui se sont penchés sur l’association entre la satisfaction 

conjugale et le développement des enfants se sont surtout intéressés à l’effet de l’insatisfaction sur les 

problèmes comportementaux des enfants et non aux effets inverses. Nous avons de plus en plus de raisons de 

croire que l’enfant a lui aussi un effet sur la dynamique familiale de même que sur la relation entre ses parents 

(Laird, Pettit, Bates, & Dodge, 2003; Gerard, Krishnakumar, & Buehler, 2006; Reitz, Dekovic, & Meijer, 2006). 

D’un point de vue théorique, l’hypothèse de la réciprocité dans les relations parents-enfants apparaît de plus en 

plus plausible (Maccoby, 2003; Parke & Buriel, 2006). Or, jusqu’à présent, cette hypothèse de bidirectionnalité 

entre l’insatisfaction conjugale et les difficultés des enfants n’a été que peu étudiée (Jenkins, Simpson & Dunn, 

2005; Schermerhorn, Cummings, DeCarlo & Davies, 2007; Cui, Donnellan & Conger, 2007; Richmond & 

Stocker, 2008; Salafia, Gondoli & Grundy, 2008; Goldberg & Carlson, 2014). Pourtant, dans les modèles 

théoriques sur les systèmes familiaux et dans le travail clinique auprès des familles, la réciprocité entre les 

conduites des acteurs constitue un postulat de base; les enfants influençant le comportement des parents et les 

parents influençant le comportement des enfants (Cole, 2003).  

Au sein des familles vivant de l’insatisfaction conjugale, l’enfant démontre bien souvent des problèmes 

comportementaux avant la séparation (Block, Block, & Gjerde, 1989; Cherlin et al., 1991), ce qui suggère que 

la présence d’un enfant présentant une problématique pourrait contribuer à la dissolution de l’union. Les disputes 

au sujet de l’enfant sont plus fortement associées aux problèmes comportementaux de l’enfant et à une plus 

grande probabilité de devoir intervenir auprès de lui (Grych & Fincham, 1993). Ainsi, il est possible de croire que 

les réactions de l'enfant sont plus négatives lorsque celui-ci est exposé à des conflits le concernant et que ses 

réactions précipitent alors plus de conflits entre les parents (Jenkins, Simpson & Dunn, 2005). Cela supporte un 

modèle bidirectionnel et transactionnel dans lequel l’enfant influence la dynamique conjugale et vice-versa. 

Certains auteurs se sont intéressés à l’association entre des variables reliées à l’insatisfaction conjugale tels 

que les conflits conjugaux, le fonctionnement marital et la qualité de la relation de couple et les problèmes 

comportementaux des enfants. Seulement deux études ont testé un modèle bidirectionnel à l’aide d’analyses 

acheminatoires à panels croisés (Cui, Donnellan et Conger, 2007; Goldberg & Carlson, 2014). Le choix de ce 

type d’analyse est nécessaire lorsqu’il est question de déterminer la direction des associations. 
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Dans une étude longitudinale de Jenkins et ses collaborateurs (2005), les conflits maritaux et les problèmes de 

comportement des enfants tels que perçus par les mères ont été mesurés à deux reprises sur deux ans au sein 

d’un échantillon de 296 mères ayant des enfants âgés entre quatre et dix-sept ans. Les auteurs ont tenté de 

prédire des changements dans le comportement des enfants lorsqu’il y a de l’insatisfaction dans le couple et 

vice-versa. Des modèles hiérarchiques linéaires ont donc été sélectionnés comme analyse statistique pour 

atteindre cet objectif. Ces auteurs concluent qu’il y aurait une association prédictive entre les conflits maritaux 

et l’augmentation des problèmes de comportements extériorisés chez l’enfant. On ne retrouve pas cette 

association pour les problèmes intériorisés. Plus encore, les disputes à propos de l’enfant sont décrites comme 

la seule dimension des conflits entre partenaires qui arrive à prédire une augmentation des problèmes 

extériorisés. Les chercheurs ont obtenu des résultats appuyant l’hypothèse que les problèmes extériorisés de 

l’enfant prédisent une augmentation des conflits conjugaux, et de façon plus marquée si les problèmes de 

comportements sont sévères. Plus l’enfant présentait un haut niveau de problèmes extériorisés à la première 

prise de mesure, plus les parents se disputaient à propos de cet enfant au temps subséquent. De plus, les 

problèmes extériorisés chez l’enfant susciteraient un fort sentiment de frustration, de déception et d’humiliation 

chez les parents. Les parents étant dans un état affectif plus négatif auraient alors plus d’interactions 

conflictuelles avec le partenaire, puisque leur colère serait déjà activée. Les auteurs concluent qu’une relation 

bidirectionnelle existerait entre les deux construits, mais uniquement pour les problèmes externalisés : les 

conflits maritaux à propos de l’enfant prédiraient des changements comportementaux chez l’enfant et le 

comportement de l’enfant prédirait une augmentation de l’insatisfaction conjugale.  

De leur côté, Schermerhorn, Cummings, DeCarlo et Davies (2007) ont évalué les disputes parentales, la 

réactivité émotionnelle des enfants, les comportements dérégulés (soit de l’agression verbale ou physique, une 

mauvaise conduite ou se blesser) et agentiques (c’est-à-dire un comportement aidant actif destiné à diminuer 

les conflits) ainsi que l’ajustement psychosocial. Ces variables telles qu’évaluées par les mères et les pères ont 

été mesurées à trois reprises sur trois ans au sein d’un échantillon de 232 parents ayant des enfants âgés entre 

cinq et sept ans. Schermerhorn, Cummings, DeCarlo & Davies (2007) ont choisi d’effectuer des analyses 

d’équations structurelles afin de démontrer que les problèmes conjugaux à cinq ans sont associés à des 

difficultés de régulation chez l’enfant de six ans et que celles-ci sont elles-mêmes associées à des problèmes 

conjugaux plus tard à sept ans. Les résultats de l’étude ont montré que l’exposition des enfants aux conflits 

maritaux est associée à de plus hauts niveaux de problèmes de comportements extériorisés et intériorisés. 

Aussi, la réponse des enfants aux conflits conjugaux affecte la détresse conjugale un an plus tard; un 

comportement dérégulé étant lié à une relation interparentale plus destructive avec le temps et un comportement 

agentique menant à moins de conflits entre les parents. Il semble que le comportement agentique de l’enfant a 

pour effet d’augmenter l’attention des parents envers la détresse de leur enfant. Il apparaît que les 
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comportements dérégulés de l’enfant n’arrivent pas à distraire les parents de leurs conflits et qu’au contraire ils 

augmentent la discorde. Les auteurs concluent que les mécanismes de cette association demeurent à clarifier.  

Dans une étude de Cui, Donnellan et Conger (2007), le fonctionnement marital et les problèmes de 

comportement des enfants tels que perçus par les mères et les pères ont été mesurés à trois reprises sur trois 

ans au sein d’un échantillon de 451 jeunes adolescents âgés entre douze et quatorze ans. Les auteurs ont 

choisi d’utiliser des modèles autorégressifs croisés pour mettre en lumière la réciprocité des relations. Ce type 

d’analyse a également été sélectionné pour le présent projet de recherche. Les modèles autorégressifs croisés 

servent à examiner les relations réciproques entre les variables et déterminer la direction des relations 

observées. Les problèmes de comportement ont été évalués par le jeune adolescent à l’aide de questionnaires 

autorapportés. Cui, Donnellan et Conger (2007) ont observé que les conflits au sujet de l’éducation des enfants 

prédisent significativement l’apparition ultérieure de symptômes dépressifs et de comportements délinquants. 

De plus, les problèmes des jeunes adolescents sont associés de manière significative aux conflits ultérieurs à 

propos de l’éducation des enfants. L’association entre ces deux construits serait donc bidirectionnelle. De 

manière générale, la détresse conjugale contribue à l’élaboration d’un contexte où les conflits au sujet de 

l’éducation des enfants sont plus nombreux. 

Richmond et Stocker (2008) se sont penchés sur le lien entre l’hostilité des parents envers l’enfant et les 

problèmes de comportements extériorisés, dans un contexte d’insatisfaction conjugale. Ces variables telles que 

perçues par les mères et les pères ont été mesurées à deux reprises sur quatre ans au sein d’un échantillon de 

116 parents ayant des enfants âgés entre huit et dix ans. Richmond et Stocker (2008) ont tenté de prédire des 

changements dans le comportement des enfants lorsqu’il y a de l’insatisfaction dans le couple et vice-versa. 

Des modèles hiérarchiques linéaires ont donc été sélectionnés comme analyse statistique pour atteindre cet 

objectif. Selon les résultats de l’étude, les problèmes de comportement extériorisés de l'enfant prédisent un 

changement dans l'hostilité des parents envers celui-ci et l’association est modérée par le score d’insatisfaction 

conjugale. Dans les familles vivant davantage d’insatisfaction conjugale et montrant plus d'hostilité envers le 

partenaire, l'hostilité maternelle envers l'enfant conduit à une augmentation plus importante des comportements 

extériorisés. Les résultats appuient l’hypothèse de l’existence d’un modèle transactionnel. 

Dans une étude de Salafia, Gondoli et Grundy (2008), les conflits maritaux, la détresse émotionnelle maternelle 

et les problèmes de comportement des enfants tels que perçus par les mères ont été mesurés à trois reprises 

dans le temps au sein d’un échantillon de 136 dyades mères-enfants où les enfants étaient âgés entre dix et 

douze ans. Salafia, Gondoli et Grundy (2008) ont testé des modèles de médiation et des modèles autorégressifs. 

Toutefois, les modèles ne sont pas croisés, donc ils ne testent pas la direction des associations. Les auteurs 

ont trouvé que les conflits conjugaux, tels que perçus par les mères, ont un effet sur les problèmes de 
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comportements extériorisés et intériorisés des enfants. De plus, un lien entre les problèmes de comportements 

extériorisés et les conflits maritaux subséquents a été obtenu, ce qui augmente à son tour la détresse des 

mères.  

Une autre étude longitudinale s’est intéressée à la direction de l’association entre la qualité de la relation des 

parents et le comportement des enfants tels que perçu par les mères et les pères. Les variables ont été 

mesurées à cinq reprises sur une période de neuf ans à l’aide d’un échantillon de 773 enfants (Goldberg & 

Carlson, 2014). Les mères et les pères ont été sondés à l’hôpital suite à la naissance de leur enfant tandis que 

les mères ont été sollicitées pour remplir un questionnaire à la maison portant sur le développement et le 

comportement de leur enfant lorsque celui-ci était âgé d’un an, trois ans, cinq ans et neuf ans. Les auteurs ont 

aussi choisi d’utiliser des modèles autorégressifs croisés pour mettre en lumière la réciprocité des relations, tout 

comme l’étude de Cui et ses collaborateurs (2007). Les auteurs montrent une association bidirectionnelle entre 

la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement de l’enfant. Cependant, cette association varie au 

cours du développement de ce dernier. Les auteurs ont constaté que la qualité de la relation parentale a un plus 

grand effet sur le comportement de l’enfant à un jeune âge et que les enfants ont plus d’influence sur leurs 

parents en vieillissant (Goldberg & Carlson, 2014). L'implication des parents dans la vie de leurs enfants et la 

compréhension des enfants de la relation de leurs parents change au fil du temps. Durant la petite enfance, les 

enfants sont totalement dépendants de leurs parents au plan physique, social et émotionnel (Bornstein, 2002). 

À l’enfance, ils développent leur indépendance et acquièrent de nouvelles habiletés cognitives et sociales. Ils 

commencent à tester les limites parentales, augmentant ainsi le besoin d’avoir une discipline constante et 

élevant le niveau de stress des parents (Schoppe-Sullivan, Mangelsdorf, Frosch, & McHale, 2004). Durant 

l’adolescence, ceux-ci développent leur propre identité et deviennent de plus en plus indépendants à mesure 

qu’ils s’engagent dans de nouvelles activités et relations. Les associations retrouvées dans l’étude portent 

uniquement sur les problèmes de comportements extériorisés, considérant qu’ils sont plus facilement 

observables par les parents et qu’ils sont peut-être plus perturbateurs dans la dynamique familiale que les 

problèmes intériorisés. 

Le Tableau 1 présente un résumé des études antérieures ainsi que les caractéristiques pertinentes des 

échantillons de celles-ci.  
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Tableau 1: Tableau récapitulatif des études antérieures 

Études antérieures Caractéristiques de l’échantillon 

Jenkins, Simpson & Dunn (2005) 296 enfants (Quatre à dix-sept ans) 
Deux temps de mesure sur deux ans 
Échantillon représentatif 
Mères 
 

Schermerhorn, Cummings, DeCarlo et Davies 

(2007) 

232 parents et leurs enfants (Cinq à sept ans) 
Trois temps de mesure sur trois ans 
Échantillon représentatif 
Mères et pères 
 

Cui, Donnellan et Conger (2007) 451 jeunes adolescents (Douze à quatorze ans) 
Trois temps de mesure sur trois ans 
Échantillon non-représentatif 
Mères et pères 
 

Richmond et Stocker (2008) 116 familles (Huit à dix ans) 
Deux reprises sur quatre ans 
Échantillon non-représentatif 
Mères et pères 
 

Salafia, Gondoli et Grundy (2008) 136 dyades mères-enfants (Dix à douze ans) 
Trois temps de mesure sur quatre ans 
Échantillon non-représentatif 
Mères 
 

Goldberg et Carlson (2014) 773 enfants (Un, trois, cinq et neuf ans) 
Cinq temps de mesure sur neuf ans 
Échantillon représentatif 
Mères 

 

À la lumière des résultats de ces six études, il apparaît que tant les parents que l’enfant ont un rôle à jouer dans 

le lien entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes de comportement. Ces résultats soulèvent l’hypothèse 

que l’insatisfaction conjugale et les problèmes comportementaux de l’enfant pourraient être associés de façon 

bidirectionnelle. Toutefois, les résultats disponibles indiquent des variations selon l’âge de l’enfant et la nature 

des problèmes de comportement examinés (extériorisés ou intériorisés). En effet, selon Goldberg et Carlson 

(2014), l’insatisfaction conjugale des parents semble davantage être associée aux problèmes de comportement 

des enfants en bas âge, alors que les problèmes comportementaux semblent prédire la satisfaction conjugale 

lorsque les enfants sont plus vieux. De plus, certaines études ont trouvé une association entre les construits 

uniquement pour les problèmes extériorisés (Jenkins, Simpson & Dunn, 2005; Richmond & Stocker, 2008; 
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Goldberg & Carlson, 2014), tandis que d’autres ont également obtenu des associations significatives avec les 

deux types de difficultés (Schermerhorn, Cummings, DeCarlo et Davies, 2007; Cui, Donnellan & Conger, 2007; 

Salafia, Gondoli et Grundy, 2008). Finalement, les études qui se sont penchées plus spécifiquement sur la 

réciprocité entre la relation conjugale des parents et les comportements des enfants ont toutes les deux obtenu 

des tailles d’effet de petites tailles (entre .05 et .10) (Cui, Donnellan & Conger, 2007; Goldberg et Carlson, 2014). 

Le présent mémoire doctoral propose de pallier certaines lacunes des études précédentes et de mieux 

circonscrire la direction et la force du rapport de causalité entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes 

extériorisés et intériorisés des enfants. Ainsi, nous tiendrons compte de l’insatisfaction conjugale telle que 

rapportée par le père et par la mère séparément. Considérant qu’un très faible nombre d’études ont intégré 

l’évaluation de la satisfaction conjugale et des problèmes comportementaux des enfants par le père, le présent 

mémoire doctoral est en mesure de pallier cette lacune. La grande majorité des études dénombrées s’appuient 

en effet sur le rapport verbal de la mère. Les données concernant le père ne sont pas toujours recueillies 

(Jenkins et al., 2005; Salafia, Gondoli & Grundy, 2008) et lorsqu’elles le sont, elles sont souvent mises en 

commun avec celles des mères (Cui, Donnellan & Conger, 2007; Richmond & Stocker, 2008; Goldberg & 

Carlson, 2014). Cependant, le rôle du père dans l’apparition de problèmes de comportement pourrait être 

différent de celui de la mère (Bögels & Phares, 2008). Par exemple, puisque les pères s’occupent plus 

fréquemment de fournir des limites à l'enfant et que les mères donnent plus souvent les soins, un comportement 

paternel laxiste et la présence de négligence maternelle pourraient mener à différents problèmes 

comportementaux (Bögels & Phares, 2008). La plupart des études dans le domaine du développement de 

l’enfant se sont concentrées sur les pratiques parentales des mères, alors qu’une minorité s’est intéressée à la 

participation des pères au développement de l’enfant. Leur contribution se limitait traditionnellement à un apport 

financier à la famille, alors qu’aujourd’hui, on s’intéresse de plus en plus à la contribution des pères dans 

l’éducation et le bien-être des enfants. Selon Mikelson (2008), les mères peuvent avoir tendance à sous-estimer 

le rôle des pères et la validité de leur évaluation est remise en question. Il est préférable d’analyser les données 

des parents séparément afin de s’assurer d’une auto-évaluation plus juste. Les pères contribuent donc de façon 

importante et indépendante au fonctionnement émotionnel et comportemental de leurs enfants, d’où 

l’importance d’inclure les deux parents dans l’étude.  

 Ensuite, le présent mémoire doctoral fait appel à un échantillon représentatif d’enfants québécois sur une 

longue période de temps (quatre temps de mesure sur cinq ans), alors que les études précédentes portent sur 

des échantillons de convenance (Cui, Donnellan & Conger, 2007; Richmond & Stocker, 2008; Salafia, Gondoli 

et Grundy, 2008), suivies sur de courtes périodes de temps (Jenkins et al., 2005; Cui, Donnellan & Conger, 

2007; Richmond & Stocker, 2008; Salafia, Gondoli et Grundy, 2008). Nous aurons donc accès à des données 

plus précises sur l’association entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes de comportement des enfants. 

Les données de l’ÉLDEQ permettent d’avoir accès à l’évaluation des parents des comportements 
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problématiques de leur enfant de l’âge de deux ans à environ cinq ans ainsi que de leur satisfaction conjugale 

sur cette même période. Ainsi, la réciprocité des relations peut être étudiée de façon longitudinale, sur une plus 

grande période de temps et avec un échantillon plus homogène que les autres études répertoriées. La plupart 

des études comportent peu de vagues de collecte (c.-à-d., en moyenne trois) et seulement trois d’entre elles 

ont recruté un échantillon représentatif de la population ciblée (Jenkins et al., 2005; Schermerhorn, Cummings, 

DeCarlo et Davies, 2007; Goldberg & Carlson, 2014). De plus, des six études répertoriées, seulement une 

d’entre elles comporte plus de trois temps de mesure et se déroule sur plus de quatre ans (Goldberg & Carlson, 

2014).  

Le présent mémoire doctoral comporte aussi des mesures pointues de plusieurs dimensions comportementales 

de l’enfant, tant externalisées qu’internalisées. Il sera donc possible d’examiner la valeur de nos hypothèses 

selon deux types de problèmes comportementaux. Des questions se rapportant à l’hyperactivité, à l’inattention 

et à l’opposition ont été ajoutées pour pallier les lacunes des autres études. En effet, certains auteurs (Jenkins 

et al., 2005; Richmond & Stocker, 2008; Salafia, Gondoli et Grundy, 2008; Goldberg & Carlson, 2014) ne 

s’intéressent qu’à certaines dimensions du comportement des enfants, le plus souvent les comportements 

agressifs/délinquants pour les problèmes extériorisés et la dépression/anxiété pour les problèmes intériorisés. 

Bien que les problèmes de comportement liés à l’agressivité soient plus facilement observables par les parents, 

il importe également de s’intéresser à des manifestations plus subtiles et diversifiées de difficultés 

développementales. Les chercheurs observent surtout l’apparition de problèmes de comportement extériorisé 

lorsque les parents sont insatisfaits de leur relation (Jenkins, Simpson & Dunn, 2005; Salafia, Gondoli & Grundy, 

2008; Goldberg & Carlson, 2014), alors qu’un seul groupe rapporte des résultats significatifs spécifiques aux 

problèmes internalisés (Schermerhorn, Cummings, DeCarlo et Davies, 2007). Il est toutefois prématuré, dans 

ce champ de recherche, de ne s’intéresser qu’aux problèmes extériorisés des enfants. 

De même, puisque plusieurs soutiennent que la période préscolaire correspondrait à une phase critique dans 

le développement du couple (Schulz, Cowan, & Cowan, 2006) et dans le développement de l’enfant, il apparaît 

essentiel de s’intéresser à cette période développementale précise dans le cadre du présent projet de 

recherche. Il sera possible de vérifier si l’association entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes 

comportementaux de l’enfant s’applique à cette période développementale déterminée. Chez la majorité des 

couples, après la naissance d’un bébé, la satisfaction conjugale décroît (Schulz et al., 2006; Shapiro, Gottman, 

& Carrere, 2000). Au cours de la transition vers la parentalité, les couples rapportent fréquemment une 

augmentation significative des conflits maritaux et une diminution des interactions positives, ce qui amène un 

déclin de la satisfaction conjugale (Cowan & Cowan, 2000). De façon générale, les problèmes de comportement 

se développent aussi avant l’entrée dans le système scolaire; c’est durant cette période que l’enfant passe le 

plus clair de son temps avec ses parents à la maison. Ces comportements seront transitoires et reflètent des 
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conduites caractéristiques du développement pour la plupart des enfants, mais pour certains, ils persistent et 

constituent les premiers signes des problèmes qui apparaîtront dans les années suivantes (Baillargeon, 

Tremblay, Zoccolillo, Boivin, Pérusse, Japel et Wu, 2002). De plus, certains auteurs ont démontré que les 

enfants en bas âge seraient davantage affectés que les plus vieux par le contexte d’insatisfaction conjugale qui 

peut mener à une séparation. L’évolution développementale rapide qui se produit au cours de la petite enfance 

et le réseau social plus restreint des enfants à cette période expliquerait cet impact plus grand de l’insatisfaction 

conjugale des parents (Cavanagh et Huston, 2008; Emery, 2011; Heard, 2007; Strohschein, Roos et Brownell, 

2009). Aucune étude ne s’est intéressée à l’association bidirectionnelle entre l’insatisfaction conjugale et les 

problèmes comportementaux des enfants durant l’âge préscolaire, alors qu’il est reconnu que les premières 

années suivant la naissance du bébé sont charnières pour le couple et pour le développement de problèmes 

comportementaux (Schulz et al., 2006; Shapiro, Gottman, & Carrere, 2000).  

Finalement, dans quatre des six études répertoriées, il est démontré que l’insatisfaction conjugale est liée à des 

difficultés comportementales chez l’enfant et que celles-ci sont elles-mêmes associées à de l’insatisfaction 

conjugale subséquente, mais la direction et la réciprocité de ces associations n’ont pas été testées formellement 

à l’aide d’analyses autorégressives croisées. La présente étude pourra pallier cette lacune en testant un modèle 

bidirectionnel à l’aide de ce type d’analyse. Deux des études répertoriées se sont penchées sur les associations 

réciproques, mais le présent mémoire doctoral s’en distingue par la participation des deux parents aux collectes 

de données, la représentativité de son échantillon ainsi que le nombre de temps de mesure, la disponibilité de 

données mesurant plusieurs dimensions du comportement des enfants et la période développementale 

sélectionnée pour les analyses. 
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Objectifs 

L’objectif du présent mémoire doctoral est d’examiner la relation bidirectionnelle entre la satisfaction conjugale 

des parents et les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des enfants de façon longitudinale 

auprès d’un échantillon représentatif des enfants québécois d’âge préscolaire. Ainsi, il sera question d’explorer 

la direction et la réciprocité des associations entre la satisfaction conjugale du père et de la mère et la présence 

de problèmes extériorisés et intériorisés chez l’enfant âgé de deux à cinq ans. Les modèles obtenus seront 

comparés afin de déterminer si des différences existent dans les associations entre la satisfaction conjugale et 

les difficultés comportementales des enfants en fonction du sexe du parent. 
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Méthode 

Les données de l’Étude Longitudinale du Développement des Enfants du Québec (ÉLDEQ; Bégin, Sabourin, 

Boivin, Frénette, & Paradis, 2002) sont utilisées afin de répondre aux objectifs du présent mémoire doctoral.  

Participants 

La population à l’étude est initialement composée d’un échantillon représentatif d’enfants nés dans la province 

de Québec entre octobre 1997 et juillet 1998. Les enfants sont issus de naissances simples et nés de mères 

résidant au Québec, excluant certains enfants lorsque la durée de la grossesse est manquante ou lorsque les 

mères vivent sur des réserves indiennes et dans les régions sociosanitaires 10 (Nord-du-Québec), 17 (territoire 

cri) et 18 (territoire inuit).  Ces enfants ont été exclus pour les raisons suivantes : la difficulté à les joindre et les 

modifications qu’il aurait fallu apporter aux questionnaires pour des raisons socioculturelles. Les participants ont 

été sélectionnés à partir du Registre des naissances du Québec par l’entremise d’une procédure 

d’échantillonnage stratifiée basée sur leur provenance et le taux de natalité. L’échantillon conservé pour le suivi 

longitudinal est composé de 2 120 enfants suivis de façon annuelle de la naissance jusqu'à l'âge d’environ cinq 

ans. Par la suite, l’échantillon a diminué avec les années, passant de 1 997 (2000), à 1 950 (2001), 1 944 (2002), 

1 759 (2003). Bien qu’en 1998 l’échantillon soit représentatif de la population à l’étude, l’attrition au cours des 

années subséquentes pourrait en avoir diminué la représentativité, plus particulièrement auprès des familles en 

position de vulnérabilité. Le présent mémoire doctoral portera sur les données des mères (n = 1997) et ses 

pères (n = 1616) de familles biparentales (intactes ou recomposées). La description de l’échantillon correspond 

à celui utilisé dans la présente étude. Au premier volet, la majorité des parents: sont originaires du Canada 

(90%), ont un diplôme d’études postsecondaires (57 % et 55% respectivement), n’ont pas vécu d’unions 

antérieures, sont âgés de 25 à 34 ans (M= 31.4 ans pour les mères et M= 34.2 ans pour les pères), ont comme 

langue maternelle le français (83.5%), n’ont pas d’enfants d’unions antérieures (85.2%), sont en union libre 

(48%) et ont un revenu familial de 50 000 $ et plus (52%). La durée d’union moyenne de ces couples à la 

naissance de l’enfant cible est de cinq ans et 10 mois.  

Instruments de mesure 

Trois questionnaires regroupant différentes échelles de mesure sont utilisés pour évaluer les variables d’intérêt 

se rapportant aux comportements des enfants: le questionnaire informatisé rempli par l’interviewer (QIRI), le 

questionnaire autoadministré complété par la mère (QAAM) et le questionnaire autoadministré rempli par le père 

(QAAP). Le QIRI, le QAAM et le QAAP comportent des questions sur les aspects du comportement de l’enfant, 

collectés chaque année depuis l’âge de 17 mois. Les questions portant sur la satisfaction conjugale, quant à 

elles, se retrouvent dans le QAAM et le QAAP.  
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Problèmes comportementaux de l’enfant 

Les items utilisés dans l’ÉLDEQ proviennent de la Canadian National Longitudinal Study of Children and Youth 

qui intègre des éléments du Child Behavior Checklist (Achenbach & Edelbrock, 1991), de l’Ontario Child Health 

Study Scales (Offord, Boyle, Szatmari, Rae-Grant, Links, Cadman & Thomas, 1987) et du Preschool Behavior 

Questionnaire (Behar, 1977). Les parents devaient évaluer la fréquence d’apparition des problèmes extériorisés 

et intériorisés, durant les douze derniers mois, en fonction d’une liste fournissant des exemples de problèmes 

comportementaux (ex. Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence diriez-vous que votre enfant n’a 

pu rester en place, a été agité ou hyperactif?).Toutes les questions sont évaluées sur une échelle en trois points 

(0 = jamais, 1 = quelques fois, 2 = souvent), puis chaque comportement est ramené sur une échelle de 0 à 10. 

La grande majorité des études répertoriées regroupent les problèmes comportementaux des enfants en deux 

catégories : les problèmes extériorisés et les problèmes intériorisés (Jenkins et al., 2005; Schermerhorn, 

Cummings, DeCarlo et Davies, 2007; Richmond et Stocker, 2008). Van Lier et al. (2012) utilisent également ces 

deux regroupements dans son étude basée sur les données de l’ÉLDEQ. Ce regroupement sera également 

utilisé dans le présent mémoire doctoral. Les comportements retenus pour le présent mémoire sont 

l’hyperactivité, l’inattention, l’agressivité physique, l’opposition pour les problèmes de comportement extériorisés 

ainsi que les troubles émotifs et l’anxiété pour les problèmes de comportement intériorisés. Les items se 

rapportant à chaque problème de comportement se retrouvent dans le Tableau 3. Les alphas de Cronbach pour 

les comportements extériorisés se situent entre .74 et .86 et pour les comportements intériorisés entre .50 et 

.87. Ces comportements correspondent au regroupement d’items utilisé par Baillargeon, Tremblay, Zoccolillo, 

Pérusse, Boivin, Japel et Wu (2002) dans une étude portant sur les données de l’ÉLDEQ. 

Satisfaction conjugale 

La satisfaction conjugale des parents est mesurée via l’échelle d’ajustement dyadique en huit items (DAS-8), 

une version abrégée de l’échelle originale à 32 items (Spanier, 1976) et traduite en français (Baillargeon, Dubois, 

& Marineau, 1986). Le DAS-8 (Annexe 1) est un questionnaire permettant d’obtenir un score global de 

satisfaction conjugale pour chacun des membres du couple. Les items de la version abrégée permettent de 

discriminer les couples les plus susceptibles d’afficher un degré d’insatisfaction conjugale cliniquement 

significatif. Les huit items du DAS portent sur: l’accord au sujet des manifestations d’affection (ex. La plupart 

des gens rencontrent des problèmes dans leur relation. Indiquez dans quelle mesure vous et votre partenaire 

êtes en accord ou en désaccord au sujet des manifestations d’affection), le fait d’avoir déjà envisagé un divorce, 

une séparation ou de mettre fin à la relation (ex. Est-ce qu’il vous arrive souvent ou est-ce qu’il vous est déjà 

arrivé d’envisager un divorce, une séparation ou de mettre fin à votre relation actuelle?), la perception que les 

choses vont bien entre les partenaires, les confidences au partenaire, les regrets de s’être marié, de vivre 

ensemble ou d’être en relation, la fréquence des discussions calmes avec le partenaire, la fréquence des projets 
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avec le partenaire et le degré de bonheur dans le couple. À partir de ces huit items, un score global est calculé 

sur une échelle allant de 0 (très insatisfait) à 41 (très satisfait). Un couple ayant un score sous le seuil critique 

fixé à 28, serait considéré comme vivant de l’insatisfaction conjugale. Cette version est analogue à la version 

longue sur le plan méthodologique. Les qualités psychométriques de la version abrégée du DAS-8 ont été 

examinées lors du volet 2000 de l’ELDEQ dans le cadre d’une série d’analyses (analyses d’items non 

paramétriques, analyses factorielles exploratoires et confirmatoires, analyses de fidélité) (Bégin et al., 2002). 

Les alphas de Cronbach se situent entre .82 et .85 pour les mères et entre .82 et .83 pour les pères. 

Procédure 

L’ÉLDEQ évalue les enfants cibles durant trois phases, soit la petite enfance (1998-2002), l’âge scolaire (2003-

2010) et l’adolescence (2011-2015). Dans le cadre du présent mémoire doctoral, ce sont les données associées 

aux volets de l’année 2000 à 2004 qui ont été utilisées à des fins d’analyse. Les enfants étaient âgés d’environ 

deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans respectivement. Le QIRI a été administré au cours d'un entretien en 

face à face au domicile de l'enfant avec la personne la mieux renseignée sur l'enfant, qui, dans plus de 99% 

des cas, était la mère biologique de l'enfant. Cette situation s’explique en grande partie par le fait que lors du 

premier volet de l’ÉLDEQ (1998), la mère était celle qui demeurait le plus souvent à la maison avec le nouveau-

né âgé d’environ cinq mois. Les entrevues annuelles de l’ÉLDEQ ont une durée moyenne d’environ une heure 

et 45 minutes. Une fois le QIRI complété, la mère et le père sont sollicités pour remplir un questionnaire 

autoadministré spécialement conçu pour eux (le QAAM et le QAAP). Le QAAM et le QAAP sont remplis par les 

parents lors d’une visite à domicile jusqu’à l’âge de cinq ans. Ils sont ensuite remis aux répondants par voie 

postale pour les autres collectes. Les questionnaires sont envoyés chaque année, au même moment, afin de 

se conformer au système scolaire une fois les enfants entrés à la maternelle. Les parents devaient ensuite 

retourner les questionnaires complétés par la poste. 
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Analyses statistiques 

Afin de répondre au premier objectif, la relation entre la satisfaction conjugale des mères et les problèmes 

comportementaux de l’enfant, ainsi qu’entre la satisfaction conjugale des pères et les problèmes 

comportementaux de l’enfant seront examinées par des analyses autorégressives à panels croisés menées à 

l’aide du logiciel MPlus version 5.1 (Muthén & Muthén, 1998-2010). Les données manquantes ont été traitées à 

l’aide du logiciel. Les modèles autorégressifs croisés permettent d’examiner la direction des associations entre 

différentes variables en déterminant si une variable est associée au changement dans le temps d’une autre 

variable en contrôlant pour la stabilité temporelle de cette variable. Ce type d’analyse est souvent utilisé pour 

examiner les relations réciproques entre les variables et déterminer la direction des relations observées 

(Hamaker, Kuiper & Grasman, 2015). Les analyses autorégressives à panels croisés impliquent l'estimation et 

la comparaison de coefficients de corrélation et/ou de coefficients de régression entre chaque variable mesurée 

à une vague de mesure et l'autre variable du prochain temps de mesure. L’idée étant de voir si X1 prédit Y2 au-

delà de Y1, mais aussi de déterminer si Y1 prédit X2 au-delà de X1. Si Y1 prédit X2 et que X1 prédit Y2, cela 

signifie que la relation est bidirectionnelle. 
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Résultats (analyses préliminaires) 

Analyses descriptives 

Les résultats correspondant aux scores de satisfaction conjugale et de problèmes comportementaux décrits par 

les parents se retrouvent dans la présente section. Le Tableau 2 présente les scores moyens et l’écart-type de 

la satisfaction conjugale des mères et des pères, et ce à tous les temps de mesure utilisés dans le présent 

mémoire doctoral.  

Tableau 2. Scores moyens de satisfaction conjugale 

 

Satisfaction conjugale (mères) N Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

2 ans 1732 2 41 32.00 5.17 

3 ans 1710 4 41 31.88 5.47 

4 ans 1676 4 41 31.93 5.29 

5 ans 1300 8 41 31.90 5.30 

Satisfaction conjugale (pères) N Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

2 ans 1590 6 41 31.54 5.07 

3 ans 1488 11 41 32.62 4.90 

4 ans 1441 9 41 32.48 5.10 

5 ans 1160 12 41 32.34 5.05 

 

Tel que mentionné précédemment, afin de calculer la prévalence de l’insatisfaction conjugale chez les parents, 

le seuil clinique est établi à 28 sur 41. Ce seuil correspond à une transposition du point de rupture généralement 

accepté pour le DAS dans sa version originale (< 100). De manière générale, la plupart des parents de 

l’échantillon sont satisfaits de leur relation conjugale (voir le Tableau 2). Toutefois, lors de la première période 

d’observation, ce sont 21% des mères et 21% des pères qui rapportent être insatisfaits de leur relation de 

couple. Il s’agit donc d’un nombre considérable d’enfants qui évoluent dans un contexte familial où 

l’insatisfaction conjugale est élevée et cliniquement significative. 
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Le Tableau 3 présente la répartition de la fréquence des problèmes de comportement selon l’âge. La majorité 

des enfants présentent des problèmes de comportement extériorisés occasionnellement et un nombre plus 

restreint en manifestent plus fréquemment. Plus spécifiquement, une proportion élevée d’enfants, soit entre 34% 

et 54% selon les items sélectionnés, présente à l’occasion des problèmes de comportement se rapportant à 

l’hyperactivité. Entre 8% et 23% affichent ces manifestations de manière beaucoup plus importante. En ce qui 

a trait à l’inattention, le patron de réponse est similaire. Entre 35% et 59% des enfants de l’échantillon se 

montrent inattentifs occasionnellement et environ 4% d’entre eux le sont fréquemment. Pour ce qui est de 

l’agressivité, la majorité des enfants ne présentent pas de comportements problématiques. Entre 18% et 32% 

des tout-petits y ont recours à quelques reprises et environ 3% sont souvent agressifs. Enfin, plusieurs enfants 

de l’échantillon présentent des problèmes de comportement oppositionnels à l’occasion (entre 30% et 62%) et 

une certaine proportion de ceux-ci les manifestent plus régulièrement (entre 3% et 23% selon les items 

sélectionnés). 

En ce qui a trait aux comportements intériorisés, soit les troubles émotifs et l’anxiété, la majorité des enfants ne 

présentent pas de difficultés marquées (voir le Tableau 3). Néanmoins, il est possible de constater qu’entre 11% 

et 52% de ceux-ci semblent malheureux ou tristes à l’occasion, entre 0.6% et 13% ne sont pas aussi heureux 

que les autres enfants et qu’entre 12% et 25% des enfants éprouvent de la difficulté à s’amuser. Une faible 

proportion des tout-petits manifeste des troubles émotifs sur une base fréquente (entre 0.1% et 2%). En ce qui 

a trait à l’anxiété, un patron similaire se dessine. La plupart des enfants de l’échantillon ne présentent pas de 

problèmes liés à l’anxiété. Cependant, entre 10% et 42% d’entre eux sont occasionnellement tendus, nerveux 

ou craintifs et environ 2% des enfants sont souvent anxieux. 
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Tableau 3. Répartition de la fréquence des problèmes de comportement selon la PCM en fonction de l’âge 

 

Problèmes de comportement Âge de l’enfant Item Jamais 
Quelques 

fois 
Souvent 

Hyperactivité 

1. Ne peut rester en 

place, est agité ou 

hyperactif 

2. Remue sans cesse 

3. Éprouve des difficultés 

à attendre son tour en 

groupe ou durant les 

jeux 

2 ans 

1. 

2. 

3. 

27% 

33% 

29% 

45% 

34% 

46% 

18% 

23% 

14% 

3 ans 

1. 

2. 

3. 

20% 

33% 

21% 

50% 

42% 

53% 

18% 

13% 

14% 

4 ans 

1. 

2. 

3. 

25% 

37% 

23% 

48% 

39% 

54% 

14% 

12% 

10% 

5 ans 

1. 

2. 

3. 

22% 

33% 

19% 

44% 

38% 

50% 

13% 

8% 

10% 

Inattention 

1. Est inattentif 

2. Est facilement distrait, 

éprouve des difficultés 

à rester dans l’activité 

3. Est incapable de se 

concentrer 

2 ans 

1. 

2. 

3. 

50% 

49% 

- 

38% 

37% 

- 

2% 

4% 

- 

3 ans 

1. 

2. 

3. 

25% 

31% 

37% 

59% 

50% 

46% 

4% 

7% 

5% 

4 ans 

1. 

2. 

3. 

29% 

35% 

42% 

54% 

47% 

41% 

4% 

6% 

5% 

5 ans 

1. 

2. 

3. 

23% 

28% 

42% 

53% 

46% 

35% 

4% 

5% 

3% 

Agressivité 

1. Se bagarre 

2. Agresse physiquement 

les autres 

 

2 ans 
1. 

2. 

66% 

69% 

22% 

20% 

3% 

1% 

3 ans 
1. 

2. 

50% 

58% 

32% 

28% 

5% 

2% 

4 ans 
1. 

2. 

53% 

66% 

30% 

21 % 

4% 

1% 

5 ans 
1. 

2. 

49% 

60% 

26% 

18% 

4% 

0.9% 

Opposition 

1. Est rebelle 

2 ans 

1. 

2. 

3. 

14% 

49% 

44% 

62% 

31% 

38% 

14% 

10% 

8% 

3 ans 
1. 

2. 

6% 

48% 

60% 

35% 

23% 

4% 
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2. Ne se sent pas 

coupable après s’être 

mal conduit 

3. La punition ne change 

rien à son 

comportement 

3. 38% 45 % 6% 

4 ans 

1. 

2. 

3. 

8% 

51% 

42% 

62% 

33% 

42% 

18% 

3% 

4% 

5 ans 

1. 

2. 

3. 

9% 

46% 

36% 

57% 

30% 

40% 

14% 

3% 

3% 

 

Troubles émotifs 

1. Semble malheureux ou 

triste 

2.  N’est pas aussi 

heureux que les autres 

enfants  

3. A de la difficulté à 

s'amuser 

 

2 ans 

1. 

2. 

3. 

79% 

89% 

77% 

11% 

0.6% 

12 % 

0.2% 

0.2% 

0.9% 

3 ans 1. 

2. 

3. 

41% 

78 % 

65% 

45% 

10% 

22% 

2% 

0.2% 

0.5% 

4 ans 1. 

2. 

3. 

36% 

77% 

65% 

51% 

10% 

21% 

1% 

0.3% 

0.9% 

5 ans 1. 

2. 

3. 

26% 

66% 

54% 

52% 

13% 

25% 

1% 

0.1% 

0.7% 

Anxiété 

1. Est trop craintif ou 

anxieux 

2. Est inquiet 

3. Est nerveux ou très 

tendu 

2 ans 

1. 

2. 

3. 

70% 

69% 

78% 

18% 

20% 

10% 

2% 

0.7% 

1% 

3 ans 

1. 

2. 

3. 

54% 

49% 

65% 

31% 

37% 

22% 

3% 

1% 

1% 

4 ans 

1. 

2. 

3. 

60% 

54% 

68% 

25% 

32% 

18% 

2% 

1% 

1% 

5 ans  

1. 

2. 

3. 

51% 

35% 

53% 

27% 

42% 

26% 

2% 

2% 

1% 

 

Le Tableau 4 et le Tableau 5 présentent les scores moyens et l’écart-type des troubles de comportement 

extériorisés et intériorisés évalués par les mères et les pères, et ce à tous les temps de mesure utilisés dans le 

présent mémoire doctoral. 
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Tableau 4. Scores moyens de problèmes de comportement extériorisés et intériorisés selon les mères 

 

  

 N Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

Évaluation des troubles 

externalisés (2 ans) 
1997 1.00 2.80 1.59 .34 

Évaluation des troubles 

externalisés (3 ans) 
1949 1.00 3.00 1.70 .33 

Évaluation des troubles 

externalisés (4 ans) 
1942 1.00 3.00 1.64 .33 

Évaluation des troubles 

externalisés (5 ans) 
1759 1.00 2.82 1.63 .33 

Évaluation des troubles 

intériorisés (2 ans) 
1997 1.00 2.33 1.15 .20 

Évaluation des troubles 

intériorisés (3 ans) 
1948 1.00 2.67 1.35 .29 

Évaluation des troubles 

intériorisés (4 ans) 
1942 1.00 2.67 1.33 .29 

Évaluation des troubles 

intériorisés (5 ans) 
1759 1.00 2.67 1.42 .30 
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Tableau 5. Scores moyens de problèmes de comportement extériorisés et intériorisés selon les pères 

 

 N Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

Évaluation des troubles 

externalisés (2 ans) 
1590 1.00 2.88 1.58 .34 

Évaluation des troubles 

externalisés (3 ans) 
1493 1.00 2.75 1.62 .31 

Évaluation des troubles 

externalisés (4 ans) 
1455 1.00 2.75 1.59 .30 

Évaluation des troubles 

externalisés (5 ans) 
1180 1.00 2.73 1.61 .31 

Évaluation des troubles 

intériorisés (2 ans) 
1590 1.00 2.60 1.22 .26 

Évaluation des troubles 

intériorisés (3 ans) 
1491 1.00 2.40 1.37 .30 

Évaluation des troubles 

intériorisés (4 ans) 
1455 1.00 2.33 1.36 .31 

Évaluation des troubles 

intériorisés (5 ans) 
1180 1.00 2.67 1.41 .31 

 

Analyses corrélationnelles 

Avant de modéliser les relations longitudinales entre la satisfaction conjugale et les problèmes de 

comportement des enfants à l’aide de modèles autorégressifs, des corrélations ont été calculées entre ces 

variables. Une matrice de corrélation représentant les variables d’intérêt est présentée au Tableau 6 pour les 

mères et au Tableau 7 pour les pères.
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Tableau 6. Corrélations entre les variables du modèle pour les mères 

 

Note. * p <.05 (two-tailed). ** p < .01 (two-tailed). 

  

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Satisfaction conjugale (2 
ans) 

-            

2. Satisfaction conjugale (3 
ans) 

.65** -           

3. Satisfaction conjugale (4 
ans) 

.58** .69** -          

4. Satisfaction conjugale (5 
ans) 

.58** .61** .68** -         

5. Problèmes extériorisés (2 
ans) 

-.09** -.02 -.05* -.01 -        

6. Problèmes extériorisés (3 
ans) 

-.12** -.11** -.12** -.07* .53** -       

7. Problèmes extériorisés (4 
ans) 

-.15** -.12** -.15** -.13** .50** .64** -      

8. Problèmes extériorisés (5 
ans) 

-.13** -.10** -.11** -.08* .48** .62** .68** -     

9. Problèmes intériorisés (2 
ans) 

-.12** -.09** -.08** -.07** .29** .15** .14** .13** -    

10. Problèmes intériorisés (3 
ans) 

-.13** -.14** -.13** -.09** .17** .30** .22** .23** .37** -   

11. Problèmes intériorisés (4 
ans) 

-.11** -.11** -.12** -.15** .19** .24** .36** .26** .31** .50** -  

12. Problèmes intériorisés (5 
ans) 

-.11** -.13** -.12** -.12** .14** .18** .24** .37** .26** .46** .50** - 
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Tableau 7. Corrélations entre les variables du modèle pour les pères 

 

Note. * p<.05 (two-tailed). ** p<.01 (two-tailed)

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Satisfaction conjugale (2 
ans) 

-            

2. Satisfaction conjugale (3 
ans) 

.66** -           

3. Satisfaction conjugale (4 
ans) 

.63** .72** -          

4. Satisfaction conjugale (5 
ans) 

.59** .63** .71** -         

5. Problèmes extériorisés (2 
ans) 

-.13** -.09** -.09** -.14** -        

6. Problèmes extériorisés (3 
ans) 

-.12** -.14** -.11** -.13** .49** -       

7. Problèmes extériorisés (4 
ans) 

-.17** -.18** -.19** -.19** .45** .60** -      

8. Problèmes extériorisés (5 
ans) 

-.16** -.18** -.16** -.20** .37** .51** .58** -     

9. Problèmes intériorisés (2 
ans) 

-.07** -.12** -.08** -.08** .27** .19** .18** .14** -    

10. Problèmes intériorisés (3 
ans) 

-.12** -.12** -.09** -.12** .17** .36** .27** .28** .34** -   

11. Problèmes intériorisés (4 
ans) 

-.15** -.16** -.15** -.16** .16** .23** .38** .26** .36** .51** -  

12. Problèmes intériorisés (5 
ans) 

-.12** -.12** -.14** -.18** .13** .30** .31** .44** .29** .47** .51** - 
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La stabilité des construits 

Les comportements extériorisés rapportés par les mères sont relativement stables dans le temps, tel qu’indiqué 

par des corrélations qui varient de .48 à .67 (M = .57). On retrouve également cette stabilité chez les pères avec 

des corrélations variant entre .37 à .60 (M = .50). Pour les comportements intériorisés rapportés par les mères, 

les corrélations varient de .26 à .50 (M = .40), ce qui indique aussi une certaine stabilité de ces construits dans 

le temps. On retrouve le même patron chez les pères, lorsque ceux-ci évaluent les problèmes comportementaux 

intériorisés, avec des corrélations variant entre .28 et .50 (M = .41). D’une année à l’autre, les parents évaluent 

les difficultés comportementales de leur enfant de manière relativement stable, ce qui signifie que si un enfant 

présente des problèmes de comportement à deux ans, on risque de retrouver une évaluation similaire de ces 

difficultés lorsque celui-ci vieillit. 

La cohérence entre la perception des mères et des pères 

Afin de déterminer si les mères et les pères évaluent de façon cohérente leur perception de leur satisfaction 

conjugale et des problèmes de comportement de leur enfant à un même temps de mesure, des analyses 

corrélationnelles ont été effectuées. On retrouve des corrélations positives significatives d’une intensité forte 

entre les scores de satisfaction conjugale de la mère et du père, et ce à tous les temps de mesure. Ces 

corrélations sont présentes lorsque l’enfant est âgé de deux ans (r = .55, p < .001), de trois ans (r = .54, p < 

.001), de quatre ans (r = .55, p < .001) et de cinq ans (r = .64, p < .001). Ces résultats signifient que plus la 

satisfaction conjugale de la mère est élevée, plus celle du père l’est également. On ne retrouve pas de différence 

significative entre les scores moyens de satisfaction conjugale des mères et des pères (t (3652) = 1.59, p =.11). 

Les parents évaluent les difficultés comportementales extériorisées de leur enfant de façon cohérente. Les 

analyses révèlent des corrélations positives significatives d’intensité modérée à forte selon les temps de mesure. 

Il semble que plus l’enfant vieillit, plus les parents s’entendent sur la fréquence des troubles extériorisés, et ce 

de manière significative. Ces corrélations sont présentes lorsque l’enfant est âgé de deux ans (r = .38, p < .001), 

de trois ans (r = .46, p < .001), de quatre ans (r = .44, p < .001) et de cinq ans (r = .52, p < .001). Pour les 

troubles intériorisés, des corrélations positives significatives d’une intensité faible à modérée sont observées 

entre la vision de la mère et du père lorsque l’enfant a deux ans (r = .22, p < .001), de trois ans (r = .32, p < 

.001), de quatre ans (r = .34, p < .001) et de cinq ans (r = .34, p < .001). Il semble que plus l’enfant vieillit, plus 

les perceptions des parents sont associées, et ce de manière significative. Toutefois, on retrouve une différence 

significative de petite taille d’effet entre les scores moyens de problèmes comportementaux extériorisés (t = 

4.17, p < .01, d = .14) et intériorisés (t = 3.75, p < .01, d = 0.12) évalués par les mères et les pères (voir les 

Tableaux 4 et 5). Les mères rapportent généralement plus de problèmes de comportement chez leur enfant que 

les pères. 
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Les relations entre les construits : satisfaction conjugale, comportements 

extériorisés et intériorisés 

Le présent mémoire doctoral s’intéresse plus particulièrement à l’association entre la satisfaction conjugale et 

les difficultés comportementales de l’enfant. Des analyses corrélationnelles entre la satisfaction conjugale et les 

problèmes de comportement ont été effectuées à partir des données concomitantes, c’est-à-dire obtenues à un 

même temps de mesure. On retrouve des corrélations négatives significatives d’intensité faible entre la 

satisfaction conjugale des mères et les troubles extériorisés de l’enfant à deux ans (r = -.09, p < .001), trois ans 

(r = -.11, p < .001), quatre ans (r = -.15, p < .001) et cinq ans (r = -.08, p < .05). En ce qui concerne les troubles 

intériorisés, des corrélations négatives significatives d’une intensité faible sont présentes lorsque l’enfant a deux 

ans (r = -.12, p < .001), trois ans (r = -.14, p < .001), quatre ans (r = -.12, p < .001) et cinq ans (r = -.12, p < .05). 

Cela signifie que plus les problèmes comportementaux de l’enfant sont fréquents, moins la satisfaction conjugale 

des mères sera élevée. 

Chez les pères, on retrouve des associations de faible intensité entre la satisfaction conjugale et les troubles de 

comportement extériorisés de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de deux ans (r = -.13, p < .001), trois ans (r = -

.14, p < .001), quatre ans (r = -.19, p < .001) et cinq ans (r = -.20, p < .05). Pour les troubles intériorisés, des 

corrélations négatives significatives d’une intensité faible sont présentes lorsque l’enfant a deux ans (r = -.07, p 

< .001), trois ans (r = -.12, p < .001), quatre ans (r = -.15, p < .001) et cinq ans (r = -.18, p < .05). Donc, plus les 

problèmes comportementaux de l’enfant sont fréquents, moins la satisfaction conjugale du père sera élevée.  
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Résultats (analyses principales) 

Modèles autorégressifs croisés 

Des analyses autorégressives croisées ont été effectuées afin de vérifier la nature des associations 

longitudinales entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des 

enfants. Les modèles autorégressifs croisés ont été testés de façon indépendante pour la satisfaction conjugale 

des mères et des pères, puisqu’il était possible de croire que chaque parent évalue sa relation ou encore les 

difficultés de son enfant différemment. Les indices d’ajustement des modèles sont satisfaisants. En ce qui 

concerne la similarité entre les modèles proposés et les données observées, une valeur de p > .05 pour le X2 

nous indique que les modèles testés ne peuvent être rejetés. Un RMSEA sous le seuil de .06 correspond à un 

ajustement satisfaisant qui appuie les modèles proposés. Un score au-dessus de .90 pour le CFI et le TLI signifie 

que l’ajustement du modèle est satisfaisant (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2015). 

Les tailles d’effet obtenues dans le cadre d’études longitudinales sont souvent dramatiquement plus petites que 

celles retrouvées dans les études transversales (Adachi & Willoughby, 2015). En effet, les modèles 

autorégressifs (qui sont souvent utilisés dans les études longitudinales, mais pas dans les études transversales), 

contrôlent les scores antérieurs obtenus (c.-à-d. les effets de stabilité) afin de prédire la variation des scores de 

la variable d’intérêt au fil du temps. En contrôlant pour la stabilité du construit, une réduction considérable de 

l’ampleur de l’effet d’un prédicteur sur le résultat peut être retrouvée. Il importe donc d’interpréter les résultats 

du présent mémoire doctoral avec plus de nuance. Certains auteurs ont montré que les tailles d’effet des études 

transversales peuvent être de trois à cinq fois plus fortes (Martin & Liem, 2010) et même jusqu’à sept fois plus 

élevées (Lee, 2011) que celles des études longitudinales où nous contrôlons pour les effets de stabilité.  

La stabilité des construits 

D’abord, les résultats des analyses montrent une stabilité dans le temps pour la satisfaction conjugale, les 

problèmes de comportement extériorisés et intériorisés et ce, pour les mères et les pères (Tableau 8 et Tableau 

9). En effet, le score obtenu pour chacune des variables chaque année (Deux ans, trois ans, quatre ans et cinq 

ans) prédit le score aux temps suivants. Il est possible de penser que les problèmes comportementaux et la 

satisfaction conjugale générale des parents sont des phénomènes qui se construisent tôt dans la dynamique 

familiale et que cette tendance perdure dans le temps. Par exemple, si un couple est insatisfait lorsque l’enfant 

cible à deux ans, il risque de l’être également lorsque l’enfant a cinq ans.  
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Tableau 8. Estimé de la stabilité temporelle pour la satisfaction conjugale des mères, les problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés  

Note : *p < .01 
 
 

Tableau 9. Estimés de la stabilité temporelle pour la satisfaction conjugale des pères, les problèmes de 
comportement extériorisés et intériorisés  

Note :* p < .01 

Les associations entre les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés 

Pour chacun des temps de mesure, les problèmes comportementaux extériorisés arrivent à prédire les scores 

de problèmes intériorisés du temps suivant (β~ .07). Toutefois, pour le modèle des mères, on ne retrouve pas 

l’association inverse, ce qui suggère que la présence de problèmes extériorisés mène à l’apparition subséquente 

de problèmes intériorisés comme les troubles émotifs ou l’anxiété. Pour le modèle des pères, pour chacun des 

temps de mesure, les problèmes comportementaux extériorisés prédisent les scores de problèmes intériorisés 

du temps suivant (β~.09). Plus encore, les scores de problèmes comportementaux extériorisés de l’enfant de 

deux ans prédisent l’apparition de problèmes intériorisés, et ce plusieurs années plus tard (.11 et -.06). 

Contrairement au modèle des mères, les scores de problèmes intériorisés de l’enfant de trois arrivent également 

à prédire les scores de problèmes de comportement extériorisés des temps subséquents (quatre ans et cinq 

ans) (β~.07). Il semble donc que la présence de problèmes extériorisés tôt dans l’enfance puisse être associée 

à l’apparition de problèmes intériorisés au cours du développement de l’enfant et vice-versa. Cela sous-tend 

l’importance des premières années de vie dans la mise en place de ces associations. 

Les associations entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement 

extériorisés et intériorisés chez les mères 

Le premier modèle (Figure 1) présente les résultats des modèles autorégressifs testés entre la satisfaction 

conjugale des mères en lien avec les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des enfants.  

 T1 → T2 T2 → T3 T3 → T4 

Satisfaction conjugale .66* .54* .44* 

Comportements extériorisés .53* .52* .43* 

Comportements intériorisés .34* .42* .33* 

 T1 → T2 T2 → T3 T3 → T4 

Satisfaction conjugale .67* .55* .49* 

Comportements extériorisés .47* .49* .40* 

Comportements intériorisés .30* .42* .31* 
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Figure 1. Modèle autorégressif des associations longitudinales entre la satisfaction conjugale des mères et les problèmes comportementaux des 

enfants 

 
Note : CFI = comparative fit index; TLI = Tucker–Lewis index, RMSEA = root mean square error of approximation. 

 CFI = .99; TLI = .99, RMSEA = 0.016 [0.00 - 0.030]; X2(21, N = 1997) = 28.42 (p= 0.13); * p <.05 (two-tailed) 

Les liens qui représentent la stabilité temporelle des construits ainsi que les liens concomitants ne sont pas représentés visuellement, mais ont été pris en compte dans les analyses.
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Lorsque l’enfant est âgé de deux ans, on retrouve des associations négatives significatives de petite taille entre 

les scores de satisfaction conjugale et les problèmes extériorisés et intériorisés des enfants âgés de trois ans, 

et ce au-delà des problèmes de comportement déjà présents au temps précédent. Toutefois, les problèmes 

comportementaux extériorisés et intériorisés de l’enfant de deux ans n’arrivent pas à prédire le score de 

satisfaction conjugale du temps de mesure suivant au-delà de la satisfaction conjugale du premier temps de 

mesure. Cela suggère qu’il s’agirait d’une relation initiée par la satisfaction conjugale. L’insatisfaction conjugale 

contribue à la prédiction des troubles de façon longitudinale au-delà de la présence antérieure de troubles chez 

l’enfant. Lorsque l’enfant est âgé de trois ans, on retrouve une association négative prédictive significative de 

faible intensité entre la satisfaction conjugale et les scores de problèmes extériorisés retrouvés à quatre ans, 

mais pas avec les problèmes intériorisés évalués à cette même période d’observation. Par ailleurs, les scores 

de problèmes extériorisés de l’enfant de trois ans prédisent significativement la satisfaction conjugale du temps 

suivant. On retrouve une association négative significative d’une intensité faible entre les scores des variables. 

Une relation bidirectionnelle entre ces deux variables est donc mise en lumière lorsque les enfants sont âgés 

d’environ trois ans. Lorsque les enfants sont âgés de quatre ans, la satisfaction conjugale est associée de 

manière négative et significative, avec une petite taille d’effet, aux scores de problèmes de comportement 

intériorisés du dernier temps de mesure et les problèmes intériorisés sont associés de façon négative 

significative, avec une faible taille d’effet, aux scores de satisfaction conjugale du dernier temps de mesure. Une 

relation bidirectionnelle entre ces deux variables est donc mise en lumière lorsque les enfants ont environ cinq 

ans.  

Une association significative est aussi obtenue entre les variables d’intérêt à un même temps de mesure 

(Tableau 10). Ainsi, la satisfaction conjugale, les problèmes de comportement extériorisé et intériorisé covarient 

lorsque l’enfant est âgé de deux et trois ans, ce qui suggère que si la relation de couple est insatisfaisante, il y 

a plus de risque que des problèmes de comportement soient présents. On retrouve des tailles d’effet modérées 

quant à l’association entre les problèmes extériorisés et intériorisés et des tailles d’effet faibles quant à 

l’association entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement.  
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Tableau 10. Estimés des liens concomitants pour la satisfaction conjugale des mères, les problèmes 

de comportement extériorisés et intériorisés 

 Satisfaction conjugale X 
problèmes extériorisés 

Satisfaction conjugale X problèmes 
intériorisés 

Problèmes extériorisés X problèmes 
intériorisés 

2 ans -.09* -.11* .29* 

3 ans -.06* -.07* .28* 

4 ans -.06* -.03 .29* 

5 ans -.01 -.01 .31* 

Note : *p < .01 
 

Les portions de variance expliquées par les variables d’intérêt des enfants âgés de deux ans sont toutes 

significatives (p < .01). La satisfaction conjugale, les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés 

permettent d’expliquer respectivement 43%, 54% et 56% de la variance de la satisfaction conjugale des mères 

des enfants âgés de trois ans (R² = .43), quatre ans (R² = .54) et cinq ans (R² = .56). Le modèle permet 

d’expliquer respectivement 29%, 45% et 53% de la variance des problèmes de comportement extériorisés des 

enfants âgés de trois ans (R² = .29), quatre ans (R² = .45) et cinq ans (R² = .53). Finalement, les variables 

d’intérêt permettent d’expliquer respectivement 15%, 28% et 32% de la variance des problèmes de 

comportement intériorisés des enfants âgés de trois ans (R² = .15) quatre ans (R² = .28) et cinq ans (R² = .32). 

La satisfaction conjugale, à elle seule, permet d’expliquer environ .4% de la variance des problèmes extériorisés 

des enfants. Elle permet également d’expliquer, en moyenne .3% de la variance des problèmes intériorisés des 

enfants. À l’inverse, les problèmes extériorisés permettent d’expliquer environ .1% de la variance de la 

satisfaction conjugale. Les problèmes intériorisés, quant à eux, expliquent en moyenne .2% de la variance de 

la satisfaction conjugale.  

Les associations entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement 

extériorisés et intériorisés chez les pères 

Le deuxième modèle (Figure 2) présente les résultats des modèles autorégressifs testés entre la satisfaction 

conjugale des pères en lien avec les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des enfants.  
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Figure 2. Modèle autorégressif des associations longitudinales entre la satisfaction conjugale des pères et les problèmes comportementaux des 

enfants 

 

 
Note: CFI = 1.00; TLI = 1.00, RMSEA = .000 [.00 - .026]; X2 (18, N = 1616) = 16.42 (p= .56); * p <.05 (two-tailed). 
Les liens qui représentent la stabilité temporelle des construits ainsi que les liens concomitants ne sont pas représentés visuellement, mais ont été pris en compte dans les analyses
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Lorsque l’’enfant est âgé de deux ans, on retrouve des associations significatives négatives de petite taille entre 

la satisfaction conjugale et les problèmes extériorisés ou intériorisés des enfants âgés de trois ans. Les 

problèmes comportementaux extériorisés des enfants de deux ans ne prédisent pas le score de satisfaction 

conjugale du temps de mesure suivant, mais arrivent à prédire la satisfaction conjugale, plusieurs années plus 

tard (cinq ans). Toutefois, on retrouve une association prédictive négative significative d’intensité faible entre les 

problèmes de comportement intériorisés des enfants âgés de deux ans et la satisfaction conjugale des pères 

d’enfants ayant atteint trois ans. Une relation bidirectionnelle entre ces deux variables est donc mise en lumière 

lorsque les enfants ont environ deux ans. Lorsque les enfants sont âgés de trois ans, on retrouve une association 

prédictive négative significative d’intensité faible entre la satisfaction conjugale et les scores de problèmes 

extériorisés et intériorisés des enfants de quatre ans. Cependant, les problèmes comportementaux des enfants 

de trois ans ne prédisent pas les scores de satisfaction conjugale du temps de mesure suivant pour les 

problèmes extériorisés et pour les problèmes intériorisés. Lorsque les enfants atteignent quatre ans, la 

satisfaction conjugale ne prédit pas les scores de problèmes de comportements du dernier temps de mesure 

pour les problèmes extériorisés et pour les problèmes intériorisés. De plus, on ne retrouve pas d’association 

prédictive significative entre les problèmes de comportement des enfants de quatre ans et la satisfaction 

conjugale du dernier temps de mesure. Les problèmes extériorisés des enfants âgés de deux ans sont 

finalement associés de manière significative et négative, avec une petite taille d’effet, à la satisfaction conjugale 

au dernier temps de mesure.  

Une association significative est retrouvée entre les variables d’intérêt à un même temps de mesure. Ainsi, la 

satisfaction conjugale, les problèmes de comportement extériorisé et intériorisé covarient lorsque les enfants 

sont âgés de deux ans, ce qui suggère que si la relation de couple est insatisfaisante, il y a plus de risque que 

des problèmes de comportement soient présents. On retrouve des tailles d’effet modérées quant à l’association 

entre les problèmes extériorisés et intériorisés et des tailles d’effet faibles quant à l’association entre la 

satisfaction conjugale et les problèmes de comportement.  
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Tableau 11. Estimés des liens concomitants pour la satisfaction conjugale des pères, les problèmes 

de comportement extériorisés et intériorisés 

 Satisfaction conjugale X 
problèmes extériorisés 

Satisfaction conjugale X problèmes 
intériorisés 

Problèmes extériorisés X problèmes 
intériorisés 

2 ans -.12* -.07* .27* 

3 ans -.08* -.03 .31* 

4 ans -.07* -.04 .30* 

5 ans -.07* -.11* .30* 

Note : *p < .01 
 

Les portions de variance expliquées par les variables d’intérêt des enfants de deux ans sont toutes significatives 

(p < .01). La satisfaction conjugale, les problèmes de comportement extériorisés et intériorisés expliquent 

respectivement 45%, 57% et 57% de la variance de la satisfaction conjugale des pères d’enfants de trois ans 

(R² = .45), quatre ans (R² = .57) et cinq ans (R² = .57). Le modèle permet d’expliquer respectivement 25%, 41% 

et 40% de la variance des problèmes de comportements extériorisés des enfants âgés de trois ans (R² = .25), 

quatre ans (R² = .41) et cinq ans (R² = .40). Finalement, les variables d’intérêt expliquent respectivement 12%, 

31% et 34% de la variance des problèmes de comportement intériorisés des enfants âgés de trois ans (R² = 

.12) de quatre ans (R² = .31) et de cinq ans (R² = .34). La satisfaction conjugale, à elle seule, permet d’expliquer 

environ .4% de la variance des problèmes extériorisés des enfants. Elle permet également d’expliquer, en 

moyenne .3% de la variance des problèmes intériorisés des enfants. À l’inverse, les problèmes extériorisés et 

intériorisés permettent d’expliquer moins de .01% de la variance de la satisfaction conjugale.  

Comparaison entre les modèles des mères et des pères 

Les modèles finaux pour les mères et les pères sont, somme toute, similaires. Tant la stabilité dans le temps 

des variables, que les associations retrouvées entre les problèmes extériorisés ainsi qu’intériorisés sont 

retrouvés chez les mères et les pères. On retrouve des associations concomitantes et persistantes dans le 

temps dans chacun des modèles ainsi que des associations bidirectionnelles et longitudinales entre les variables 

d’intérêt. Toutefois, pour la relation entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement, les 

associations concomitantes et longitudinales sont similaires tant pour les mères que pour les pères. Cela 

suggère une relation bidirectionnelle entre les variables d’intérêt et que même en contrôlant pour la mesure 

précédente, l’association longitudinale demeure. 
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Discussion 

L’objectif du présent mémoire doctoral était d’explorer la réciprocité des relations entre la satisfaction conjugale 

des parents et les problèmes de comportement d’enfants d’âge préscolaire sur une période de cinq ans, auprès 

d’un échantillon représentatif des enfants québécois. Il s’agissait plus précisément de mieux documenter la 

direction, la force et la réciprocité des associations entre l’insatisfaction conjugale des mères et des pères et la 

présence de problèmes extériorisés et intériorisés chez l’enfant âgé de deux à cinq ans. Les modèles des mères 

et des pères ont été comparés afin de déterminer si des différences existent en fonction du sexe du parent. Les 

résultats des modèles autorégressifs croisés ont pu établir la présence d’une relation bidirectionnelle entre les 

construits. En somme, les résultats suggèrent que la satisfaction conjugale des parents prédit le développement 

de problèmes de comportement chez les enfants, et ce au-delà des problèmes de comportement déjà présents 

au temps précédent. À l’inverse, les résultats appuient la présence d’une association prédictive entre les 

problèmes de comportement et la présence d’insatisfaction conjugale chez les parents à certains temps de 

mesure. Les variables sont donc généralement interreliées de façon bidirectionnelle. 

Les associations entre la satisfaction conjugale et les problèmes 

de comportement extériorisés et intériorisés 

Puisque les parents font office de modèles pour guider les interactions sociales de leurs enfants et que la 

présence d’insatisfaction conjugale est liée à différentes conséquences sur le comportement de ceux-ci, 

plusieurs auteurs se sont penchés sur l’association entre la relation de couple des parents et les problèmes 

comportementaux des enfants. En retour, la présence de problèmes de comportement peut avoir pour effet de 

perturber la dynamique familiale et être liée à plus de stress parental et à plus de conflits dans le couple. En 

raison de la vraisemblance théorique des modèles fondés sur l’hypothèse de la réciprocité des relations au sein 

de la famille, l’objectif principal était d’évaluer la bidirectionnalité des rapports entre l’insatisfaction conjugale et 

les problèmes des enfants à l’âge préscolaire. Le présent mémoire doctoral appuie les résultats retrouvés dans 

les études antérieures qui indiquent que l’insatisfaction conjugale vécue par les parents est associée aux 

problèmes comportementaux des enfants (Barletta & O’Mara, 2006; Rhoades, 2008; Cummings & Davies, 

2010). Les résultats appuient également l’hypothèse que les problèmes extériorisés et intériorisés des enfants, 

à certains temps de mesure, entraînent plus d’insatisfaction conjugale chez les conjoints (Cui, Donnellan & 

Conger, 2007; Goldberg & Carlson, 2014). La présente étude a pu apporter un regard nouveau sur la théorie 

de la bidirectionnalité en étudiant de façon pointue tant les problèmes de comportement extériorisés, 

qu’intériorisés et en se penchant sur les différences entre les deux parents durant une période 

développementale charnière qui n’avait pas encore été étudiée. De tels résultats suggèrent l’importance de tenir 

compte de la réciprocité de ces variables plutôt que d’assumer l’existence d’une relation à sens unique : 
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l’insatisfaction conjugale menant aux difficultés comportementales des enfants. En effet, les résultats suggèrent 

que la relation est bidirectionnelle plutôt qu’unidirectionnelle et que même s’il est vrai que la satisfaction 

conjugale influence les comportements de l’enfant, ce dernier influence aussi la relation de couple des parents. 

Les liens qui unissent la satisfaction conjugale et les problèmes comportementaux des enfants auraient 

davantage un caractère dynamique, évoluant de manière bidirectionnelle au long cours. Les couples qui vivent 

moins d’insatisfaction conjugale auraient des enfants qui sont moins à risque de vivre des problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés. En retour, des enfants qui vivent moins de problèmes 

comportementaux susciteraient moins d’insatisfaction conjugale chez les parents. Pour les problèmes 

extériorisés, les résultats montrent une réciprocité avec la satisfaction conjugale qui varie selon l’âge de l’enfant. 

Dans le modèle des mères, la satisfaction conjugale initiale prédit l’apparition des problèmes extériorisés lorsque 

l’enfant est âgé de deux ans et trois ans et les problèmes extériorisés prédisent la satisfaction conjugale à trois 

ans. Pour les problèmes intériorisés, la satisfaction conjugale est associée aux problèmes intériorisés à deux 

ans et quatre ans et ceux-ci sont associés à la satisfaction conjugale des mères lorsque l’enfant est âgé de 

quatre ans. La relation prédictive entre les problèmes extériorisés à deux ans et les problèmes intériorisés des 

enfants à trois ans peut expliquer l’absence d’association entre la satisfaction conjugale et les problèmes 

intériorisés à trois ans.  À l’âge préscolaire, la famille est centrée sur les besoins de l’enfant et, pour ce dernier, 

les parents occupent la plus grande partie de la place relationnelle (Tarabulsy, Larose & Pederson, 2000). Il est 

possible que l’association entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement des enfants 

s’installe tôt et qu’en raison de la stabilité du construit, l’âge de deux ans soit déterminant dans le modèle. Ainsi, 

les problèmes conjugaux et comportementaux antérieurs expliquent mieux les associations, d’où l’absence de 

relation significative aux autres temps de mesure. Les problèmes de comportement demeureraient en place tant 

que la situation conjugale ne s’améliore pas. Ce que l’insatisfaction conjugale a pu entraîner comme problèmes 

comportementaux à deux ans semble avoir un effet sur le couple un an plus tard. Il est possible que cette période 

spécifique puisse être particulièrement sensible pour la relation entre les parents. 

Dans le modèle des pères, la satisfaction conjugale est liée de façon significative aux problèmes extériorisés 

lorsque l’enfant est âgé de deux ans et trois ans et les problèmes extériorisés des enfants de deux ans prédisent 

la satisfaction conjugale plusieurs années plus tard (cinq ans). Il semble donc que la satisfaction conjugale des 

pères serait associée au développement de problèmes comportementaux, mais les problèmes extériorisés 

n’entraîneraient que peu d’insatisfaction conjugale chez le père. Par ailleurs, la satisfaction conjugale est 

associée aux problèmes intériorisés à deux ans et trois ans et ceux-ci prédisent la satisfaction conjugale des 

pères lorsque l’enfant est âgé de deux ans. Encore une fois, la nouvelle réalité qu’implique l’éducation d’un 

enfant en bas âge semble avoir de l’importance, puisque l’âge de deux ans semble déterminant dans 

l’association entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement. Les défis liés à l’acceptation 

d’une nouvelle génération de membres dans le système familial, l’adaptation requise par le couple pour faire de 



 

44 
 

la place aux enfants et la surcharge occasionnée par le renforcement des rôles parentaux peuvent susciter de 

l’insatisfaction conjugale qui aura des répercussions sur les problèmes extériorisés et intériorisés des enfants. 

Les demandes liées aux problèmes comportementaux intériorisés semblent être liées plus particulièrement à la 

satisfaction conjugale des pères. Selon les résultats obtenus, les pères ont tendance à soulever moins de 

problèmes extériorisés et intériorisés chez l’enfant. Il est possible de penser que les difficultés 

comportementales sont donc moins associées à la satisfaction conjugale, puisque les pères les soulignent 

moins. Les pères ont peut-être tendance à associer les problèmes extériorisés à des comportements plus 

typiques de l’enfant tandis que les problèmes intériorisés seraient perçus comme plus préoccupants. 

Dans les modèles, la force des associations retrouvées est similaire, que la relation soit concomitante et 

immédiate ou longitudinale. Il y a lieu de croire que l’état actuel du couple et de l’enfant ainsi que l’état antérieur 

de ceux-ci sont importants à prendre en considération dans l’établissement d’interventions qui visent à améliorer 

la dynamique familiale. En somme, l’hypothèse de la réciprocité entre les parents et les enfants telle que mise 

de l’avant par Sameroff (1975) semble être appuyée par les résultats de la présente étude. Une perspective 

systémique et multifactorielle est mise en lumière dans le présent mémoire doctoral par la présence de variations 

importantes selon le type de problèmes de comportement, selon le genre du parent et selon l’âge de l’enfant au 

moment de la cueillette des données. Cela suggère que les associations entre la satisfaction conjugale et les 

problèmes comportementaux chez l’enfant seraient plus complexes que ce que la littérature a pu mettre en 

évidence jusqu’à présent et qu’il serait souhaitable de mettre l’accent sur une vision multidimensionnelle du 

développement. Les résultats montrent que plusieurs facteurs entrent en jeu au sein d’une période circonscrite 

(deux à cinq ans), suggérant l’ampleur des éléments qui peuvent moduler l’association entre les variables tout 

au long de la croissance des enfants. Cela a des implications pour les études futures, mais également pour 

l’interprétation des études antérieures, plus particulièrement celles qui font référence à des échantillons 

d’enfants d’âge très variés.  

La stabilité des construits 

Le deuxième constat mis en lumière par la présente étude est la stabilité temporelle des construits au long 

cours. En effet, les résultats montrent l’importance des premiers mois de vie de l’enfant dans la mise en place 

de difficultés comportementales et conjugales. La littérature portant sur la transition à la parentalité montre bien 

qu’il puisse y avoir une période d’ajustement lors de l’arrivée d’un enfant. Toutefois, en moyenne, les couples 

qui vivent d’importants problèmes conjugaux semblent les avoir également avant l’arrivée des enfants, soit en 

raison de la dynamique relationnelle ou de leurs dispositions personnelles. Une fois ces difficultés bien établies, 

elles auront tendance à persister dans le temps. Tant les problèmes extériorisés, qu’intériorisés se 

maintiendront, ce qui risque de mener à des difficultés plus importantes pour l’enfant lorsque celui-ci entrera 

dans le système scolaire. En ce qui concerne les parents, ces difficultés augmentent le risque d’évoluer dans 
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un climat d’insatisfaction conjugale chronique. Les résultats obtenus rejoignent les modèles autorégressifs 

croisés des études précédentes. Dans le modèle obtenu par Goldberg et Carlson (2014) ainsi que chez Cui, 

Donnellan et Conger (2007), une stabilité entre les construits est également observée, appliquée à d’autres 

périodes de développement (âge scolaire et préadolescence), suggérant un risque de chronicisation en 

l’absence d’intervention parentale ou professionnelle appropriée. La mise en place d’interventions précoces, 

c’est-à-dire avant l’entrée à l’école, pourrait permettre d’éviter des problèmes à long terme. Cependant, les 

résultats nous montrent qu’il est possible d’intervenir à tout moment pour briser le cercle vicieux, en raison de 

cette même stabilité. 

Les associations entre les problèmes de comportement 

extériorisés et intériorisés 

Les présents résultats confirment aussi que les problèmes extériorisés et intériorisés des enfants représentent 

des concepts distincts et qu’il est important d’en faire des variables dépendantes uniques lors des analyses. 

Nos résultats diffèrent en effet selon le type de comportement examiné. En effet, les associations sont présentes 

ou absentes selon la nature du comportement dans les modèles. Aussi, pour chacun des temps de mesure, les 

problèmes comportementaux extériorisés arrivent à prédire les scores de problèmes intériorisés du temps 

suivant. Toutefois, on ne retrouve pas l’association inverse, ce qui suggère que la présence de problèmes 

extériorisés mène à l’apparition subséquente de problèmes intériorisés. Mesman et ses collaborateurs (2001) 

ont également obtenu des résultats similaires. En effet, les problèmes de comportement extériorisés présents à 

l’âge préscolaire arrivaient à prédire le développement de problèmes de comportement intériorisés à l’âge de 

dix et onze ans. Il est possible de penser que les répercussions des problèmes de comportement sont plutôt 

concomitantes et immédiates plutôt que longitudinales. Cela signifie que si l’enfant présente des difficultés 

extériorisées à un temps de mesure, l’enfant a plus de risque de présenter des problèmes de comportement 

intériorisés à ce même volet. De façon générale, les relations concomitantes entre les problèmes extériorisés et 

intériorisés sont plus fortes que les associations longitudinales, ce qui suggère que l’état actuel de l’enfant est 

un meilleur prédicteur des problèmes comorbides qui risquent de s’installer que l’état antérieur de l’enfant. La 

deuxième année de vie est considérée, par certains auteurs, comme le moment où les problèmes 

comportementaux deviennent manifestes (Baillargeon, Normand, Séguin, Zoccolillo, Japel, Pérusse & 

Tremblay, 2007; Baillargeon, Sward, Keenan, et Cao, 2011). Par la suite, les comportements extériorisés ont 

tendance à s’internaliser à mesure que l’enfant vieillit et qu’il apprend à mieux s’autoréguler (Bugental et Grusec, 

1998; Lytton, 1980; Maccoby, 1992; Maccoby et Martin, 1983). D’autres auteurs croient que la présence de 

problèmes extériorisés aurait le potentiel de nuire au développement de compétences sociales et d’augmenter 

l’isolement, ce qui aurait pour effet de développer des problèmes intériorisés plus tard (Bornstein, Hahn  et 

Haynes, 2010). De cette façon, les problèmes extériorisés pourraient se manifester plus tôt dans la vie de 
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l’enfant pour laisser place à des manifestations plus intériorisées avec le temps. Une hypothèse alternative 

suggère que les parents seraient de moins bons observateurs des problèmes intériorisés chez leurs jeunes 

enfants. En effet, les difficultés intériorisées comme les troubles émotifs et l’anxiété sont plus difficilement 

détectables que les manifestations extériorisées lorsque les enfants sont jeunes. Au fur et à mesure que ceux-

ci grandissent et qu’ils verbalisent leurs difficultés, les parents seraient davantage en mesure de détecter ce 

type de problèmes. 

Comparaison entre les modèles des mères et des pères 

Les parents évaluent leur satisfaction conjugale de façon cohérente. Il n’y a pas de différence significative entre 

l’évaluation de la satisfaction conjugale par les mères et par les pères. De façon générale, les mères et les pères 

sont satisfaits de leur relation de couple. Tant les mères que les pères ont une vision similaire des difficultés du 

couple et il est peu fréquent qu’un seul des deux partenaires soit insatisfait. Ainsi, si un des deux parents se dit 

insatisfait de sa relation de couple, l’autre risque de vivre également des insatisfactions. Toutefois, on retrouve 

une différence significative quant à l’évaluation des difficultés comportementales des enfants. En effet, les mères 

ont tendance à rapporter plus de problèmes extériorisés et intériorisés que les pères. Il est possible que les 

mères connaissent mieux leur enfant, considérant que ce sont celles-ci qui se présentent comme le parent qui 

connaît le mieux l’enfant dans 99% des cas de notre échantillon. Elles passent également plus de temps à la 

maison avec le jeune enfant lors de la période préscolaire.  

Tant pour les mères que pour les pères, une stabilité dans le temps est présente pour chacune des variables 

du modèle. Cela suggère que les premières années de vie sont importantes dans la mise en place de 

l’insatisfaction conjugale et de problèmes de comportement chez l’enfant. Les difficultés auront tendance à 

persister dans le temps. Pour les deux parents, on retrouve également des associations immédiates et 

concomitantes, plutôt que longitudinale, pour les problèmes de comportement. Le meilleur prédicteur 

développement de difficultés chez les enfants semble donc être l’état actuel de l’enfant. Pour les associations 

entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement de l’enfant, une relation concomitante et 

longitudinale est montrée. La force des liens entre la satisfaction conjugale et les problèmes de comportement 

de l’enfant est similaire chez les mères et les pères. Les résultats appuient une relation qui serait concomitante 

et persistante dans le temps, mais aussi certaines relations prédictives bidirectionnelles plus précises, même 

lorsqu’on contrôle pour le score du temps précédent de la même variable. Il y a donc lieu de croire que si la 

satisfaction du couple s’améliore dans le temps, l’enfant ira mieux lui aussi. Dans les deux modèles, la 

satisfaction conjugale des parents arrive à prédire les problèmes extériorisés et intériorisés des enfants. 

En ce qui concerne les différences, les problèmes de comportement des enfants semblent être davantage 

associés à la satisfaction conjugale des mères que celle des pères. En effet, une association prédictive 
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significative est retrouvée pour un seul type de difficultés et à un seul temps de mesure pour les pères. Pour les 

mères, les problèmes extériorisés et intériorisés arrivent à prédire la satisfaction conjugale à plusieurs temps de 

mesure. Les mères étant davantage en contact avec l’enfant lors de l’âge préscolaire sont peut-être plus 

susceptibles de vivre des affects négatifs en raison des problèmes comportementaux de l’enfant. Elles subissent 

aussi une grande pression face à leur rôle de mère, ce qui peut mener à un sentiment de frustration ou même 

d’échec face aux difficultés rencontrées. Certaines mères vont même se sentir responsables de l’apparition de 

problèmes comportementaux chez l’enfant. Au fur et à mesure que les mères rencontrent des difficultés avec 

leur enfant, il est possible qu’elles remarquent davantage les problèmes du couple ou encore qu’elles 

accumulent des frustrations qui finissent par se répercuter au sein de leur relation conjugale.  

Pour les pères, on retrouve l’association inverse. Il semble que la satisfaction conjugale des pères aille une 

importance particulière dans le développement de problèmes de comportement extériorisés et intériorisés, plus 

spécifiquement quand l’enfant est en bas âge. Les associations retrouvées dans le modèle des mères sont plus 

réparties au fil du temps. Il est supposé que les premières années de vie de l’enfant correspondent à une période 

charnière pour le couple, mais peut-être davantage pour les pères. Plusieurs études suggèrent que les mères 

ont tendance à démontrer une diminution de la satisfaction conjugale après la naissance, alors que les pères 

présentent des diminutions plus graduelles qui ne sont évidentes que six à quinze mois après la naissance 

(Belsky & Hsieh, 1998; Grote & Clark, 2001). Il a été montré que la qualité de la relation de couple a 

d’importantes répercussions sur plusieurs aspects du développement de l’enfant, comme l’attachement, le 

développement psychologique et social (Doss, Rhoades, Stanley & Markman, 2009). L’apparition graduelle 

d’insatisfaction conjugale chez le père pourrait amener celui-ci à se désintéresser graduellement de la vie 

familiale, menant l’enfant à l’apparition de difficultés comportementales. Dans l’étude de Cummings, DeCarlo & 

Davies (2007), il est montré que la présence d’insatisfaction dans le couple peut mener l’enfant à utiliser les 

problèmes de comportement pour distraire les parents de leurs difficultés relationnelles.  

Limites de l’étude 

La présente étude représente un ajout important au corpus d’études de la réciprocité des associations entre la 

satisfaction conjugale et les problèmes comportementaux des enfants. En effet, la plupart des études 

antérieures ne s’intéressent pas aux différences de sexe des parents ou n’incluent pas une variété de problèmes 

de comportement lors des analyses. La littérature disponible ne permet pas non plus d’avoir une image claire 

de la réciprocité des relations sur plusieurs années, en se basant sur plus de quatre temps de mesure avec un 

échantillon représentatif des enfants québécois. En raison de la possibilité de vivre une période de fragilité lors 

des premières années de vie des enfants, une autre contribution importante du présent mémoire doctoral était 

d’investiguer plus spécifiquement le jeu de ces variables lors de la période préscolaire.  
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Toutefois, la présente étude comporte également ses limites. En effet, pour réaliser les modèles autorégressifs 

croisés, les couples ayant vécu une séparation au courant de l’étude ont dû être retirés afin de s’assurer que 

chaque parent évalue le même partenaire au fil du temps et que les variables étaient mesurées auprès des 

mêmes personnes à chaque temps de mesure. Il est possible de penser que les couples présentant le profil 

d’insatisfaction conjugale le plus sévère ont pu se séparer avant que l’enfant cible n’atteigne cinq ans, 

introduisant un biais dans les données. L’évolution d’un couple dans un climat d’insatisfaction conjugale 

chronique risque de mener le couple à la séparation. L’échantillon final comportait tout de même un nombre 

considérable de couples (21%) qui rapportaient vivre de l’insatisfaction conjugale cliniquement significative. 

D’autres études pourront se pencher sur les conséquences à plus long terme de vivre de l’insatisfaction 

conjugale et son association avec les difficultés comportementales des enfants.  

Ensuite, les données concernant la satisfaction conjugale des parents ne sont pas disponibles avant que l’enfant 

ne soit âgé de deux ans. Il est donc impossible de savoir comment le couple se portait avant cette période, 

comment l’insatisfaction conjugale s’est mise en place, ni quel type de comportement l’enfant présentait avant 

deux ans. Il est possible que des liens longitudinaux existent avant la période développementale sélectionnée 

pour le présent mémoire doctoral. Une période plus longue d’échantillonnage à partir de la naissance jusqu’à 

l’âge préscolaire pourrait être sélectionnée pour les recherches futures afin de pallier cette lacune. Aussi, ce 

sont les mêmes individus qui évaluent leur satisfaction conjugale et les problèmes comportementaux de leur 

enfant. Cela peut occasionner un biais dans les réponses des participants; des individus ayant tendance à 

évaluer plus positivement leur relation conjugale pourraient évaluer plus positivement les comportements de 

leur enfant ou vice-versa. Il aurait pu être intéressant d’utiliser la perspective d’une tierce personne dans 

l’évaluation des comportements de l’enfant (ex. garderie) ou effectuer un modèle utilisant le point de vue des 

mères pour la satisfaction conjugale avec le point de vue des pères pour les problèmes de comportement et 

vice-versa. Ces avenues pourront être envisagées dans les études futures.  

Certaines études suggèrent que le genre de l’enfant pourrait être un modérateur de l’association entre 

l’insatisfaction conjugale et le développement de problèmes de comportement (Goodman & Gotlib, 1999; 

Cummings & Davies, 1999). Les garçons auraient tendance à développer plus de problèmes extériorisés et les 

filles des problèmes intériorisés. Le présent mémoire doctoral n’a pas distingué le genre des enfants lors des 

analyses. D’une part, certains auteurs pensent que le genre de l’enfant pourrait apporter des différences sur le 

plan des problèmes comportementaux et des répercussions sur la relation de couple; les problèmes extériorisés 

plus fréquemment retrouvés chez les garçons seraient plus perturbateurs de la dynamique familiale. D’autre 

part, Cui, Donnellan et Conger (2007) ainsi que Goldberg et Carlson (2014) n’ont pas trouvé de différences 

selon le genre des enfants, sauf sur les problèmes intériorisés à un seul temps de mesure. Les enfants, peu 

importe le genre, bénéficient des habiletés de leurs parents à se supporter, à régler leurs conflits et à 
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communiquer adéquatement. Les recherches futures pourraient explorer davantage les différences de genre 

puisque leur rôle dans les associations n’est pas bien déterminé. 

 De plus, les modèles autorégressifs nous renseignent sur la réciprocité des relations, mais ne nous permettent 

pas d’établir d’hypothèse définitive quant à la causalité des relations. La complexité des relations de couple et 

le caractère évolutif de celles-ci font en sorte que plusieurs autres facteurs ont pu jouer un rôle dans l’évaluation 

de la satisfaction conjugale, ayant un effet sur l’association retrouvée dans les résultats. Les recherches futures 

pourraient pallier cette limite en utilisant plusieurs mesures de la satisfaction conjugale et effectuer un suivi sur 

plusieurs années afin d’avoir une idée plus juste de l’évolution du couple dans le temps. En effet, dans la 

littérature, les auteurs utilisent des mesures variées pour évaluer la relation de couple des parents et les résultats 

diffèrent quant à la présence ou non d’une association bidirectionnelle. Il semble donc que la satisfaction 

conjugale, la présence de conflits, la qualité générale de la relation de couple, la présence de violence conjugale 

ou encore le niveau de support retrouvé entre les parents n’ont pas la même relation avec le développement de 

problèmes de comportement. Les études futures pourraient se pencher plus spécifiquement sur les facteurs 

précis qui vont mener à l’apparition de difficultés chez l’enfant et si celles-ci sont davantage extériorisées ou 

intériorisées.  

Finalement, les tailles d’effet des résultats obtenus sont petites. L'inconvénient des modèles autorégressifs est 

qu’en contrôlant la variabilité attribuable aux scores antérieurs, une grande partie de la variance dans le résultat 

est supprimée. Beaucoup de concepts en psychologie (ex. le développement de problèmes de comportement) 

présentent une stabilité dans le temps, puisque le changement est graduel. Il n’est donc pas étonnant de trouver 

de petites tailles d’effet. En effet, les modèles autorégressifs contrôlent pour la stabilité temporelle de cette 

variable afin de prédire la variation des scores au fil du temps et peuvent donc considérablement réduire 

l'ampleur de l'effet d'un prédicteur (Adachi & Willoughby, 2015). Il est donc important d’interpréter les tailles 

d’effet des prédicteurs en les mettant en perspective, en considérant le contexte de l’étude et en observant 

comment l'impact du contrôle de la stabilité atténue cet effet. Les associations retrouvées peuvent donc être 

significatives d’un point de vue clinique, malgré les petites tailles d’effet obtenues. D’ailleurs, des tailles d’effet 

similaires ont été rapportées dans la majorité des études qui se sont penchées sur l’association bidirectionnelle 

et utilisant de telles analyses (Cui, Donnellan & Conger, 2007; Goldberg et Carlson, 2014). Des barèmes plus 

adaptés que celui proposé par Cohen font d’ailleurs l’objet d’études dans le cas des devis longitudinaux (Adachi 

& Willoughby, 2015) et pourraient être utilisés pour les études futures. 
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Conclusion 

En somme, les résultats actuels supportent l’hypothèse que les difficultés comportementales des enfants et la 

satisfaction conjugale des parents sont associées de façon bidirectionnelle à l’âge préscolaire. En effet, une 

réciprocité et une mutualité seraient présentes dans le système familial, tel que suggéré par certains théoriciens 

et auteurs (Bell & Chapman, 1986; Patterson, 1982; Sameroff, 1975). De façon générale, les construits sont 

associés, mais cette association varie en fonction de certains facteurs. En effet, les relations entre les construits 

varient en fonction de l’âge de l’enfant, des construits spécifiques examinés (troubles extériorisés ou intériorisés) 

et des évaluateurs choisis (mère ou père). La satisfaction au sein de la relation de couple serait liée aux 

problèmes comportementaux des enfants et la présence de problèmes de comportement serait associée à 

l’insatisfaction conjugale; une relation réciproque qui aurait le potentiel de maintenir à long terme les difficultés 

dans un cercle vicieux. Au fur et à mesure que les chercheurs et les cliniciens s’intéresseront au rôle de la 

bidirectionnalité des effets parents-enfants pour mieux comprendre la dynamique familiale, des interventions et 

des programmes de prévention efficaces pourront être mis en place pour tenir compte de cette réciprocité. Des 

interventions visant la relation de couple peuvent avoir le potentiel d’améliorer le comportement de l’enfant et 

des stratégies qui ciblent les problèmes comportementaux pourront, par le fait même, améliorer la satisfaction 

conjugale des parents. Des programmes d’intervention qui tiennent compte du caractère multidimensionnel de 

ces associations bidirectionnelles ont le pouvoir de promouvoir des relations saines au sein de la famille. Ce 

type d’intervention refléterait plus fidèlement la réalité des dynamiques familiales qui évoluent en fonction de 

plusieurs facteurs. Des recherches futures sont toutefois nécessaires afin de clarifier davantage la direction des 

associations en utilisant des mesures plus objectives d’évaluation du comportement ou encore en sollicitant une 

tierce personne.  
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Annexe 1 – Échelle d’ajustement dyadique (DAS-8) 
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