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comportementale de l'implication scolaire (ex. Lorsque je ne comprends pas, je demande des 

explications). En effet, les raccrocheuses présentent un niveau plus élevé d'implication 

comportementale (M = 16,01; ÉT= 2,67) que les universitaires (M = 15,16; ÉT = 2,16). 

Tableau 3. Comparaison entre les jeunes femmes inscrites à la formation générale 
des adultes et celles inscrites à l'université sur les variables à l'étude 

Formation générale des Université 
adultes (n = 85) (n = 90) 

) ) 

Variable M ET M ET t 

Exploration 62,81 10,24 64,38 9,73 1,01 

Engagement 64,38 9,86 60,79 7,80 2,68** 

Détresse 33,05 8,98 26,59 6,11 5,60*** 
psychologique 

Implication 28,26 3,93 27,67 2,95 1,12 
scolaire 

** p < 0,01. ***p < 0,001. 

Considérant qu'il existe un lien entre l'identité et le contexte éducatif (objectif 1), une 

analyse de chi-carré a été conduite afin de déterminer si une telle association apparait également 

pour la détresse psychologique selon le groupe de jeunes femmes (objectif 2). Le test de chi-carré 

(tableau 4) montre que les jeunes femmes inscrites dans une démarche de raccrochage scolaire se 

retrouvent plus souvent au-dessus du seuil clinique de détresse psychologique que les jeunes 

�~�e�m�m�e�s� universitaires (X2 (1, n = 175) = 10,10; p < 0,001). Les résultats indiquent que 43,5 % 

des raccrocheuses présentent un niveau de détresse psychologique supérieur au seuil clinique 

alors que chez les universitaires, cette proportion atteint 21,1 %. Le seuil clinique utilisé est fixé 

à 33,33 chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, cela correspond au 80ème percentile (Préville et al, 

1992). 



Tableau 4. Distribution de la détresse psychologique selon les deux groupes 
de jeunes femmes 

Variable 
Seuil clinique de détresse 
psychologique 

Oui 
Non 

Formation générale 
des adultes (n = 85) 

n % 

37 
48 

43,5 
56,5 

* p < 0,05. ** p < 0,01. ***p < 0,001. 

Université 
(n = 90) 

n % X2 

10,10*** 

19 21,1 
71 78,9 
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Afin de dégager les patrons d'association distinctifs selon les deux groupes de jeunes 

femmes (objectif 3), des analyses corrélationnelles ont été effectuées en prenant en compte 

l'estime de soi, la détresse psychologique, les deux dimensions de l'identité, soit l'exploration et 

l'engagement, ainsi que l'implication scolaire. 

Sur le plan de l'identité des jeunes femmes, les analyses corrélationnelles présentées dans 

le tableau 5 n'indiquent pas de liens statistiquement significatifs entre le développement 

identitaire des raccrocheuses (exploration et engagement) et les autres variables à l'étude. À 

l'opposé, chez les étudiantes universitaires, les résultats montrent qu'il existe un lien faible 

statistiquement significatif entre l'engagement identitaire et la détresse psychologique (r = 0,22; 

p < 0,05) ainsi qu'entre l'engagement identitaire et l'estime de soi (r = 0,23; p < 0,05). De plus, il 

existe un lien faible statistiquement significatif entre l'exploration identitaire et l'implication 

scolaire (r = 0,23; p < 0,05) . 

En ce qui concerne la détresse psychologique, les résultats montrent qu ' il existe un lien 

modéré statistiquement significatif entre la détresse psychologique et l'estime de soi aussi bien 

chez les jeunes femmes inscrites dans une démarche de raccrochage scolaire (r = 0,45; p < 0,01) 
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que chez les étudiantes universitaires Cr = 0,47; P < 0,01). En outre, chez les apprenantes à la 

formation générale des adultes, les analyses corrélationnelles n'indiquent pas de liens 

statistiquement significatifs entre la détresse psychologique et les autres variables à l'étude. À 

contrario, chez les étudiantes universitaires, les résultats montrent qu'il existe un lien modéré 

statistiquement significatif entre la détresse psychologique et l'engagement identitaire Cr = 0,22; 

p < 0,05) ainsi qu ' entre la détresse psychologique et l'implication scolaire Cr = 0,47; p < 0,01). 

Tableau 5. Corrélations entre les variables pour chacun des groupes de jeunes femmes 

Variable 1 2 3 4 5 

1. Estime de soi 1 -0,45** 0,08 0,21 0,43** 

2. Détresse psychologique -0,47** 1 -0,07 0,03 -0,17 

3. Engagement 0,23* -0,22* 1 -0,42** 0,15 

4. Exploration 0,19 0,02 -0,08 1 -0,07 

5. Implication scolaire 0,32** -0,47** 0,11 0,23* 1 

Note. Haut de la diagonale = Formation générale des adultes; Bas de la diagonale = Université 
* p < 0,05. ** p < 0,01. 

Discussion 

Cette étude s'est intéressée aux jeunes femmes qui s'inscrivent dans une démarche de 

raccrochage scolaire en les comparant à des jeunes femmes universitaires du même groupe d'âge. 

Considérant qu'il existe peu d'études scientifiques portant sur les réalités psychologiques et 

scolaires des jeunes qui retournent sur les bancs d'école, cette étude vise à documenter l'identité 

de jeunes femmes issues de contextes éducatifs distincts et à mettre en exergue les liens entre ce 
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construit développemental et leur adaptation psychosociale et scolaire. La discussion est 

présentée suivant l' ordre des objectifs de l'étude soit: 1) Comparer le développement identitaire 

des deux groupes de jeunes femmes; 2) Comparer les deux groupes en ce qui a trait à la détresse 

psychologique et à l'implication scolaire; et 3) Vérifier s'il existe des patrons d'association 

distinctifs entre les variables de l'étude selon les groupes. 

Le développement identitaire 

Le statut forclos. La majorité des jeunes femmes inscrites à la formation générale des 

adultes présentent un statut identitaire forclos, lequel est caractérisé par un niveau élevé 

d'engagement et peu d'exploration. Ainsi, ces jeunes femmes se sont fixées très tôt dans leur 

parcours relativement à leurs choix de vie. On peut poser l'hypothèse que cet engagement 

précoce s'explique en partie parce que ces jeunes femmes évoluent dans des contextes éducatifs 

et familiaux qui offrent peu d'opportunités d'explorer. Corollairement, ces jeunes femmes 

faiblement scolarisées entrevoient moins d'avenues possibles et s'inscrivent donc plus tôt dans 

une trajectoire prédéterminée. Dans ce contexte, il est probable que l'engagement identitaire 

précoce non précédé d'une période d'exploration constituerait un facteur de résilience pour ces 

jeunes femmes qui présentent un parcours vulnérabilisant. En effet, des auteurs ont mis en 

exergue le rôle protecteur de l'engagement identitaire (Hardy et al., 2013). Comme les 

engagements servent d'ancrage à la personne pour un ensemble de rôles sociaux (Schwartz et al., 

2013), le statut forclos semble adapté aussi longtemps que la personne peut s'appuyer sur des 

normes et des standards établis. Cependant, si les jeunes femmes sont confrontées à des 

changements brusques au cours de leur vie, il est possible que ce statut soit moins favorable à 

leur adaptation compte tenu du caractère plus rigide de l'identité forclose (Luyckx et al., 2013; 
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Schwartz et al., 2013). Finalement, on peut poser l'hypothèse que les deux groupes de jeunes 

femmes s'inscrivent majoritairement dans une forme différente de forclusion (<< en 

développement» ou «résolu») selon leur contexte éducatif. Éventuellement, une analyse plus 

approfondie des différences à l'intérieur du statut identitaire forclos apporterait un éclairage sur 

les liens entre le type de forclusion et le contexte éducatif. 

Le statut moratoire. Les étudiantes universitaires se retrouvent en plus grande 

proportion au sein du statut identitaire moratoire que les raccrocheuses. Si les plus scolarisées 

explorent davantage, c'est possiblement parce que le milieu universitaire leur offre de multiples 

opportunités à envisager avant que ces jeunes femmes se fixent sur des choix précis (Schwartz et 

al., 2011). L ' exploration est facilitée par un contexte favorable en termes de conditions 

socioéconomiques. En effet, les établissements d'enseignement les plus favorisés montrent une 

prépondérance d'étudiants qui explorent activement le domaine scolaire (Lannegrand-Willems & 

Bosma, 2006). Qui plus est, les individus regroupés au sein du statut identitaire moratoire, que 

leur exploration soit classique ou ruminante, sont par définition au cœur d'une période charnière 

durant laquelle ils considèrent différentes avenues potentielles. TI importe de considérer que ce 

processus d'exploration peut impliquer un sentiment d'inquiétude ou de préoccupation quant à la 

possibilité de faire le mauvais choix (Schwartz et al., 2013). 

Le statut achevé. Les deux groupes de jeunes femmes ayant participé à la présente étude 

s'inscrivent au sein du statut identitaire achevé dans une proportion identique. Nonobstant les 

défis et les écueils passés et présents, une raccrocheuse sur cinq présente un statut identitaire 

achevé au moment de la prise de mesure. Les études sur l'identité avancent de manière 

consensuelle que le statut identitaire achevé est celui qui favorise une plus grande adaptation 
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(Kroger & Marcia, 2011; Schwartz et al., 2011). À titre illustratif, une identité consolidée et 

cohérente est en lien avec la capacité de faire des choix de vie sains et la prévention des 

comportements à risque (Schwartz et al., 2013) et le fait de considérer différentes alternatives 

avant d'établir des engagements identitaires prédit le bien-être ressenti (Waterman, 2007). Selon 

les résultats d'une méta-analyse récente (Ryeng, et al., 2013), il ressort que seul le statut achevé 

est lié positivement à l'estime de soi alors que les trois autres statuts sont associés négativement à 

l'estime de soi. 

Le statut diffus. Chez les universitaires, le statut identitaire diffus est le statut le plus 

prévalent. En outre, deux fois plus de jeunes femmes universitaires que de raccrocheuses se 

retrouvent dans ce statut. Bien que ce statut soit habituellement associé à un moins bon niveau 

d'ajustement psychosocial, des études apportent des nuances sur la diffusion en distinguant deux 

sous-types soit la diffusion diffuse et la diffusion insouciante (Luyck:x et al., 2005; Luyck:x et al., 

2008). TI ressort que ces deux sous-types de diffusion peuvent être associés à une meilleure ou 

une moins bonne adaptation selon les contextes socioculturels. Néanmoins, il est clair que la 

diffusion, peu importe sa forme, est souvent associée à des niveaux faibles de bien-être 

psychologique (Schwartz et al., 2013). Dans la présente étude, le questionnaire utilisé afin 

d'évaluer le développement identitaire ne permet pas de discriminer ces deux sous-types de 

diffusion. Toutefois, mentionnons qu'il est plausible de croire que les universitaires qui amorcent 

une formation en psychoéducation, qui constitue dans la plupart des cas une première admission à 

l'Université, sont susceptibles de vivre une période de transition qui nécessite une adaptation. 

Mackean (2011) soutient que l'entrée à l'université comporte souvent l'intégration d'un nouveau 

milieu géographique, l'éloignement de la famille et le changement du réseau d'amis ce qui 

contribue à augmenter le niveau de détresse, particulièrement à la première session. Comme 
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l'échantillon formé d'universitaires a été sondé en début de parcours, il est probable que la perte 

de repères et la détresse vécue agissent temporairement sur leur identité perçue, ce qui 

expliquerait la forte proportion de jeunes femmes ayant un statut diffus. 

Les domaines de l'identité tels que mesurés par l'EIPQ. Les statuts identitaires et les 

processus qui les sous-tendent opèrent à travers un ensemble de domaines tels que la politique, la 

religion, les valeurs, la famille, les amitiés, les relations amoureuses, les rôles sexuels, la vie 

professionnelle (Schwartz et al., 2013). Considérant que l'identité se développe de manière 

inégale entre ces différents domaines, l'utilisation d'une mesure permettant de discriminer les 

domaines dans l'étude de l'identité est d'ailleurs recommandée (Goossens, 2001). Au chapitre du 

développement identitaire, les différences entre les groupes d'individus et les contextes sont 

souvent sous-estimées, une analyse par domaine permet de cerner ces différences (Goossens, 

2001). En ce sens, des analyses par items ont été effectuées afin de comparer les moyennes des 

deux groupes de jeunes femmes selon les domaines représentés par l'EIPQ et mentionnés ci-haut. 

Dans la présente étude, en ce qui concerne le domaine des valeurs, il ressort que les jeunes 

femmes raccrocheuses semblent explorer davantage et être moins engagées sur ce domaine 

comparativement aux autres domaines au sein desquels elles montrent systématiquement un 

niveau plus élevé d'engagement ainsi qu'un degré plus faible d'exploration. À cet égard, il est 

possible que ces jeunes femmes ne soient pas tout à fait en accord avec les valeurs véhiculées par 

leur milieu. Elles seraient donc plus enclines à requestionner ces valeurs qu'elles souhaitent 

redéfinir avant de se fixer dans ce domaine. En effet, le fait de s'inscrire dans une démarche 

positive telle qu'un raccrochage scolaire peut générer une remise en question des valeurs 

initialement endossées par les jeunes femmes (Marcotte et al., 2011). En ce qui a trait au domaine 

des rôles sexuels, des études avancent que les jeunes femmes moins scolarisées sont plus enclines 
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à endosser des rôles traditionnellement féminins et qu'elles reçoivent plus souvent du soutien 

financier de la part du conjoint (Chauchat & Labonne, 2006; Cohen et al. , 2003). En outre, au 

sein du groupe des raccrocheuses se retrouvent plusieurs jeunes mères et les études montrent 

également que ces jeunes mères semblent rechercher des modes de vie dans lesquels les rôles des 

hommes et des femmes sont clairement délimités (Frechon, 2005; Marchand, 2012). Considérant 

que les individus qui tendent vers la forclusion s'engagent typiquement au sein de rôles 

particulièrement stéréotypés et normatifs, il semble que le fait qu'une proportion importante de 

jeunes femmes raccrocheuses présente un statut identitaire forclos soit cohérent avec ce résultat 

relatif au domaine des rôles sexuels. 

Le développement identitaire et l'adaptation psychosociale et scolaire 

Les dimensions de l'identité: exploration et engagement. Au sein du groupe des jeunes 

femmes inscrites à la formation générale des adultes, il ressort que plus elles sont engagées, 

moins elles explorent ou ont exploré différentes avenues identitaires. Cette association négative 

entre les deux dimensions du développement identitaire n'est pas observée chez les universitaires. 

Ce résultat est cohérent avec le fait qu'une majorité de jeunes femmes inscrites à la formation 

générale des adultes présente un statut identitaire forclos . En effet, si la plupart des jeunes adultes 

n'ont généralement pas encore endossé des rôles adultes formels (Schwartz et al., 2013), il appert 

que les jeunes femmes inscrites à la formation générale des adultes semblent assumer très tôt 

certains rôles adultes surtout si lorsque l'on considère que plus d'une raccrocheuse sur cinq est 

déjà mère. 



52 

Chez les jeunes femmes universitaires, un niveau d' engagement identitaire élevé est 

associé à une estime de soi élevée et à un degré de détresse psychologique faible. Ces résultats 

sont cohérents avec les études qui mettent en exergue les liens entre l'engagement et l'adaptation 

(Kroger & Marcia, 2011; Schwartz et al. , 2011). Les individus ayant une identité plus mature 

présentent une meilleure santé mentale et un plus grand bien-être psychologique tout en étant 

moins portés à adopter des comportements à risque (Hardy et al., 2013). De plus, ceux qui ont un 

niveau d'engagement élevé présentent généralement moins de symptômes d'anxiété et de 

dépression en plus d' avoir une meilleure estime de soi (Hardy et al. , 2013). En somme, les 

individus qui sont plus engagés semblent mieux adaptés. Le fait de s' engager dans des choix de 

vie réduit la rumination et les inquiétudes en plus d'augmenter le degré de cohérence interne 

lequel contribue à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression (Luyckx et al., 2008, 2010). 

Malgré ces résultats cohérents avec les écrits scientifiques en ce qui concerne les liens 

entre l'engagement identitaire et l'adaptation psychosociale pour le groupe des jeunes femmes 

universitaires, il appert que ces associations ne sont pas observées au sein du groupe des 

raccrocheuses. Dans une perspective développementale, il est possible que cette dimension de 

l'identité soit formée de manière distinctive entre les deux groupes et, à l'évidence, l'engagement 

ne semble pas remplir son rôle protecteur chez les jeunes femmes plus vulnérables. En effet, le 

sens de l ' identité est fondé sur les engagements de l'individu dans des domaines psychosociaux 

significatifs, les engagements peuvent avoir un caractère assigné ou peuvent être plutôt choisis 

après une période d'explorations des alternatives (Lannegrand-Willems & Bosma, 2006). TI est 

possible que l'engagement identitaire des raccrocheuses ait un caractère assigné, étant donné les 

limites contextuelles à l'exploration, ce qui expliquerait que cet engagement n'est pas associé à 
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une estime de soi plus élevée et à un niveau de détresse psychologique plus faible, tel qu'observé 

chez les universitaires et rapporté dans la plupart des études sur l'identité. 

Détresse psychologique et estime de soi. Les résultats indiquent que les raccrocheuses 

présentent un niveau élevé de détresse psychologique et qu'une proportion importante d'entre 

elles se situent au-dessus du seuil clinique. Malgré une différence significative entre les deux 

groupes au plan de la détresse psychologique, il ressort que la présence de symptômes anxieux et 

dépressifs est indéniable chez les universitaires également. 

En outre, il semble que la détresse psychologique jouerait un rôle crucial chez les 

étudiantes universitaires étant donné ses associations négatives avec l'engagement, l'estime de 

soi et l'implication scolaire alors que chez les raccrocheuses, cette relation négative est observée 

de manière statistiquement significative avec l'estime de soi exclusivement. Ainsi, la détresse 

psychologique, quoique plus présente chez les raccrocheuses, semble avoir un impact moindre en 

ce qui a trait à leur engagement identitaire et leur implication scolaire. On peut penser que pour 

les raccrocheuses, les dimensions scolaire et identitaire ne sont pas au cœur de leurs 

préoccupations (Marcotte et al., 2011). En effet, l'étude de Marcotte et ses collaborateurs (2010) 

a mis en évidence les vulnérabilités passées (maltraitance, placement) et présentes (soucis 

financiers et difficultés relationnelles) qui caractérisent les jeunes femmes inscrites dans une 

démarche de raccrochage. Ainsi, il est possible que la détresse psychologique soit liée à d'autres 

sphères plus prégnantes de leur vie. TI n'en demeure pas moins qu'il existe un lien important chez 

les deux groupes entre détresse psychologique et estime de soi. Des associations similaires entre 

ces deux variables clés de l'adaptation psychosociale sont également mises en évidence dans des 

études récentes (Besser & Zeigler-Hill, 2014; Sowislo & Orth, 2013). 
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D'ailleurs, l'estime de soi semble étroitement liée à l'implication scolaire des jeunes 

femmes, et ce tant chez les universitaires que chez les raccrocheuses. En ce qui a trait à 

l'ensemble des variables associées à l'implication scolaire, les analyses corrélationnelles 

montrent un plus grand nombre d'associations significatives entre les variables de la présente 

étude chez les universitaires que chez les raccrocheuses. Outre l'estime de soi, on peut poser 

l'hypothèse que d'autres variables non mesurées dans cette étude entrent en jeu dans 

l ' implication scolaire des raccrocheuses. De plus, chez les universitaires, un niveau de détresse 

psychologique plus élevé est en lien avec moins d'implication scolaire alors que la détresse 

psychologique des raccrocheuses ne semble pas influencer la qualité de leur implication scolaire. 

Cette observation vient appuyer l'hypothèse que d'autres variables pourraient jouer un rôle de 

protection entre la détresse psychologique et l'implication scolaire, surtout lorsque l'on considère 

que les raccrocheuses vivent significativement plus de détresse psychologique, mais qu'il 

n'existe pas de différence entre les moyennes des deux groupes de jeunes femmes quant à leur 

implication scolaire. 

Limites de l'étude 

Cette étude comporte certaines limites méthodologiques. Tout d'abord, l'instrument de 

mesure utilisé afin d'évaluer l'identité, soit l'EIPQ, ne permet pas de cerner les nouvelles 

dimensions du développement identitaire telles que postulées par Luyckx et ses collaborateurs 

(2006, 2008). De plus, des auteurs avancent que la perspective des statuts identiraires selon la 

théorie de Marcia (1966) s'avère trop simpliste pour capturer les nuances du développement de 

l'identité (Schwartz et al., 2013). En effet, les questionnaires à réponses fermées présentent des 
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lacunes au niveau de leur capacité à,capter l'étendue du processus exploratoire de l'individu et la 

profondeur de ses engagements (Kroger & Marcia, 2011). Au chapitre des méthodologies 

qualitatives plus récentes, la méthode du récit de vie permet d'appréhender l'identité narrative 

(McAdams & Adler, 2010). Alors que l'approche des statuts identitaires focalise sur les 

dimensions d'exploration et d'engagement selon des domaines circonscrits, l'approche narrative 

s' intéresse à la subjectivité des individus et aux interprétations qu'ils font de leurs expériences 

passées (McLean & Pratt, 2006). TI ne fait nul doute que l'approche de l'identité narrative 

constitue un complément qualitatif aux études qui, traditionnellement, utilisent des devis 

quantitatifs (Schwartz et al., 2013). D'autre part, la petite taille des échantillons constitue une 

limite aux analyses statistiques plus' sophistiquées. De plus, le groupe des jeunes femmes 

universitaires est peu représentatif puisque l'étude a été conduite auprès d'étudiantes provenant 

d'un seul programme et d'une même université. Finalement, cette étude s'inscrit dans un devis 

transversal et exclusivement quantitatif. Des études futures conduites de manière longitudinale 

utilisant une méthodologie mixte permettraient de mieux comprendre le développement 

identitaire des jeunes adultes et ses liens avec l'adaptation psychosociale et scolaire, selon les 

contextes éducatifs. 

Conclusion 

Cette étude a permis de contraster les réalités psychologiques et scolaires de deux groupes 

de jeunes femmes 18-25 ans provenant de contextes éducatifs différents. Plus spécifiquement, des 

raccrocheuses et des universitaires ont été comparées sur le plan du développement identitaire, de 

l'estime de soi, de la détresse psychologique et de l'implication scolaire puis des patrons 

d'association distinctifs ont été dégagés entre ces variables, selon le contexte éducatif. Les 
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résultats de cette étude étayent le rôle incontestable du contexte éducatif dans la formation de 

l'identité des jeunes femmes, soulignent les liens étroits entre l'estime de soi et l'implication 

scolaire en plus de mettre en exergue l'ampleur de la détresse psychologique vécue par les 

apprenantes au secteur adulte du secondaire. Les constats qui émergent de la présente étude 

viennent appuyer la nécessité de prendre en compte les dimensions identitaires dans les pratiques 

d ' intervention psychoéducative étant donné le rôle clé de ce construit développemental dans 

l'adaptation des jeunes femmes qui poursuivent des études secondaires et postsecondaires. 
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Chapitre 3 

Conclusion générale 



Au Québec et au Canada, le phénomène du décrochage scolaire est amplement 

reconnu comme un enjeu socioéconomique majeur (Marchand, 2012; Statistique 

Canada, 2010). Or, l'examen réel du décrochage ne tient souvent pas compte des taux 

élevés de raccrochage scolaire. En effet, l'effectif des jeunes de moins de 24 ans qui 

raccrochent au secteur adulte afin d'obtenir leur diplôme d'études secondaires est en 

croissance. Bien que les données disponibles révèlent que le décrochage des filles est 

beaucoup plus rare que celui des garçons, les conséquences de cette décision seraient 

plus défavorables pour les premières. En plus des enjeux familiaux, professionnels et 

socioéconomiques qui seraient plus prégnants pour les décrocheuses, celles-ci doivent 

composer avec la stigmatisation sociale plus marquée associée au décrochage scolaire 

féminin. TI est donc plausible de penser que le développement identitaire, la perception 

de soi, l'estime de soi et le bien-être psychologique de ces jeunes femmes sont 

particulièrement affectés par le décrochage. Cela dit, peu d'études ont tenté de cerner 

spécifiquement l'adaptation psychosociale des raccrocheuses. Par ailleurs, les 

connaissances concernant l'identité et l'adaptation des jeunes adultes se limitent souvent 

à des échantillons d'étudiants postsecondaires (Marcotte & Ringuette, 2011; Schwartz, 

2005). Notre étude s'inscrit directement dans cette lignée en présentant une comparaison 

de deux groupes de jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans issues de contextes éducatifs 

distincts: la formation générale des adultes et l'université. 
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Les objectifs de l'étude étaient les suivants: 1) Comparer les statuts, les processus 

et les dimensions identitaires des deux groupes de jeunes femmes; 2) Comparer les deux 

groupes en ce qui a trait à la détresse psychologique et à l'implication scolaire; et 3) 

Vérifier s'il existe des patrons d'association distinctifs entre le développement 

identitaire et les variables d'adaptation psychosociale et scolaire selon les groupes. 

Nos résultats suggèrent qu'il existe un lien entre les statuts identitaires et le 

contexte éducatif. En effet, les jeunes femmes inscrites dans une démarche de 

raccrochage scolaire sont plus nombreuses à présenter un statut forclos que les 

universitaires. Par contre, ces dernières sont plus susceptibles de se retrouver dans le 

statut diffus. La proportion des jeunes femmes qui ont un statut achevé est identique 

dans les deux groupes et les universitaires se situent en plus grand nombre dans le statut 

moratoire. Le degré élevé d'engagement identitaire des raccrocheuses indique qu'elles 

ont endossé précocement les rôles et les choix de vie auxquels elles s'identifient, et ce, 

sans avoir exploré préalablement les différentes avenues possibles. Au regard des 

domaines de l'identité tels que mesurés par l'Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) 

(Balistreri et al., 1995), les jeunes femmes de la formation générale des adultes sont 

significativement plus engagées en ce qui a trait aux rôles sexuels, c'est donc dire 

qu'elles sont plus ancrées au sein des rôles qu'elles assument et elles les remettent moins 

en question que les universitaires. Toutefois, ces apprenantes s'interrogent davantage 

quant aux valeurs qui sont importantes pour elles comparativement aux jeunes femmes 

qui proviennent du milieu universitaire. 
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Sur le plan de l'adaptation psychosociale et scolaire, nos résultats montrent que 

les jeunes femmes inscrites dans une démarche de raccrochage scolaire vivent 

significativement plus de détresse psychologique que les étudiantes à l'université. TI est 

alarmant de constater que près de la moitié d'entre elles se situe au-dessus du seuil 

clinique. Parmi les jeunes femmes universitaires, un niveau d'engagement identitaire 

élevé est associé à une estime de soi élevée et à un degré de détresse psychologique 

faible. Ces résultats sont cohérents avec les études (Hardy et al., 2013; Luyck:x et al., 

2008; Schwartz et al., 2011) qui mettent en exergue les liens entre l'engagement 

identitaire et l'adaptation. Toutefois, il appert que ces associations ne sont pas observées 

au sein du groupe des raccrocheuses. Dans une perspective développementale, il est 

possible que cette dimension de l'identité soit formée de manière distinctive entre les 

, 
deux groupes et, à l'évidence, l'engagement ne semble pas remplir son rôle protecteur 

chez les jeunes femmes plus vulnérables. TI est possible que l'engagement identitaire des 

raccrocheuses ait un caractère assigné, étant donné les limites contextuelles à 

l'exploration, ce qui expliquerait que cet engagement n'est pas associé à une estime de 

soi plus élevée et à un niveau de détresse psychologique plus faible, tel qu'observé chez 

les universitaires et rapporté dans la plupart des études sur l'identité. 

Malgré une différence significative entre les deux groupes au chapitre de la 

détresse psychologique, il ressort que la présence de symptômes anxieux et dépressifs 

est indéniable chez les universitaires également. En outre, il s~mble que la détresse 

psychologique jouerait un rôle crucial chez les étudiantes universitaires étant donné ses 
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associations négatives avec l'engagement, l'estime de soi et l'implication scolaire alors 

que chez les raccrocheuses, cette relation négative est observée de manière 

statistiquement significative avec l'estime de soi exclusivement. Ainsi, la détresse 

psychologique, quoique plus présente chez les raccrocheuses, aurait un impact moindre 

au niveau de leur engagement identitaire et de leur implication scolaire. On peut penser 

que pour les raccrocheuses, les aspects scolaires et identitaires ne sont pas au cœur de 

leurs préoccupations. TI est donc possible que la détresse psychologique soit liée à 

d'autres sphères plus prégnantes de leur vie. TI n'en demeure pas moins qu'il existe un 

lien important chez les deux groupes entre détresse psychologique et estime de soi. 

D'ailleurs, l'estime de soi semble étroitement liée à l'implication scolaire des 

jeunes femmes, et ce tant chez les universitaires que chez les raccrocheuses. En ce qui a 

trait aux variables associées à l'implication scolaire, les analyses corrélationnelles 

montrent un plus grand nombre d'associations significatives entre les variables de la 

présente étude chez les universitaires que chez les raccrocheuses. Outre l'estime de soi, 

on peut poser l'hypothèse que d'autres variables non mesurées dans cette étude entrent 

en jeu dans l'implication scolaire des raccrocheuses. 

En somme, les résultats de notre étude étayent le rôle incontestable du contexte 

éducatif dans la formation de l'identité des jeunes femmes, soulignent les liens étroits 

entre l'adaptation et l'implication scolaire en plus de mettre en exergue l'ampleur de la 

détresse psychologique vécue par les apprenantes au secteur adulte du secondaire et de 
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requestionner le rôle protecteur de l'engagement identitaire chez ces dernières. Les 

constats qui émergent de la présente étude viennent appuyer la nécessité de prendre en 

compte les dimensions identitaires dans les pratiques d'intervention psychoéducative 

étant donné le rôle clé de ce construit développemental dans l'adaptation des jeunes 

femmes qui poursuivent des études secondaires et postsecondaires. À la lumière des 

résultats de notre étude et des connaissances actuelles sur les besoins et les réalités des 

jeunes de 18-25 ans, la section suivante discute de l'importance de développer des 

pratiques psychoéducatives auprès des étudiants adultes et, plus spécifiquement, auprès 

des jeunes femmes qui présentent un parcours vulnérabilisant. 

L'intervention psychoéducative auprès des étudiants adultes 

D'un point de vue macrosystémique, il s' avère impératif que les politiques et les 

institutions s'adaptent aux réalités contemporaines des jeunes adultes en faisant preuve 

de flexibilité et d'ouverture, c'est-à-dire en tenant compte des fréquentes bifurcations 

devenues normatives, en dispensant des programmes de réinsertion et de raccrochage 

scolaire, etc. (Gaudet, 2007). Dans le contexte actuel, il convient de porter une réflexion 

sur l'ajustement du rôle des psychoéducateurs et des établissements d'enseignement 

dans l'accompagnement des étudiants adultes. En effet, étant donné que la visée ultime 

de la psychoéducation constitue l'adaptation des individus, des groupes et des 

organisations (Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec, 2003) 

et sachant que la transition vers la vie adulte représente une période charnière dans le 
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développement du jeune adulte, la profession se doit de développer des pratiques 

psychoéducatives qui tiennent compte des enjeux normatifs liés à cette période tout en 

considérant les défis spécifiques de ceux et celles qui s' inscrivent dans une trajectoire 

plus à risque. En effet, au moment de la transition vers la vie adulte, le développement 

des capacités adaptatives ainsi que les nouvelles opportunités qui s'offrent à ces jeunes 

sont susceptibles d'engendrer des changements positifs chez ceux qui se dirigeaient vers 

une trajectoire d' inadaptation (Masten et al., 2004). En outre, il est largement reconnu 

que le contexte scolaire joue donc un rôle direct dans la construction de l'identité et que 

ce construit développemental central dans l'adaptation du jeune adulte constitue, au 

même titre que l'estime de soi et le sentiment de contrôle sur sa vie, des concepts 

essentiels dans la persévérance et la réussite scolaires (Marcotte & Ringuette, 2011). TI 

ne fait nul doute que les établissements d' enseignement secondaires et postsecondaires 

doivent potentialiser leurs ressources et les services offerts afin de soutenir la résilience 

des étudiants qui présentent des difficultés passées et/ou actuelles. 

Étant donné leur popularité auprès des 16-24 ans en quête d'un diplôme de 

qualification minimale, les centres d'éducation aux adultes constituent des milieux 

privilégiés pour dispenser des services psychoéducatifs à ces jeunes qui présentent 

souvent des parcours vulnérabilisant (Marcotte et al., 2010). En effet, ces institutions 

scolaires offrent des opportunités de seconde chance et elles ont le potentiel de rediriger 

la trajectoire des jeunes à risque vers une trajectoire de réussite (Marcotte et al., 2011). 

Au sujet dés pistes d'intervention plus spécifiques, Drolet et Richard (2006) suggèrent 
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notamment de ne pas reproduire les conditions d'encadrement du secteur jeune qui ne 

font qu'étiqueter davantage les élèves et les maintenir dans un état de dépendance au 

système. Également, Marcotte et ses collaboratrices (2011) proposent de considérer trois 

éléments centraux dans la démarche de persévérance au secteur adulte, soit les 

engagements externes (ex·: obligations familiales, avoir un enfant, etc.), les relations 

vécues avec les enseignants qui offrent un potentiel de soutien inestimable ainsi que les 

possibilités de développer l'estime de soi et la connaissance de soi des jeunes en quête 

d' un diplôme de qualification minimale. Ces éléments doivent être inclus dans les 

programmes d ' aide et de soutien aux étudiants adultes. En outre, Marcotte et Ringuette 

(20 Il) mettent en évidence que l 'encadrement du développement identitaire constitue 

une centration fort prometteuse pour les jeunes qui s ' inscrivent dans une démarche de 

raccrochage scolaire. En effet, il importe de miser sur les forces et le sentiment de 

compétence des jeunes en les accompagnant dans leur quête de sens et d ' identité. 

De leur côté, les services offerts au sein des universités doivent nécessairement 

tenir compte des associations étroites entre l'identité, l'adaptation psychosociale et 

l'implication scolaire afin de soutenir la persévérance et la réussite. Considérant les liens 

entre ces variables, il importe que les pratiques d'intervention auprès des étudiants 

intègrent des stratégies visant à promouvoir le développement identitaire et l'estime de 

soi tout en cherchant à réduire la détresse psychologique. Tinto (2006) recommande que 

les services d' aide et de soutien aux étudiants soient offerts en groupe et intégrés à 

même le cursus scolaire. Cette recommandation semble pleine de sens sachant que 
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plusieurs étudiants présentent des lllveaux élevés de détresse psychologique sans 

toutefois aller chercher de l'aide professionnelle. Cela peut suggérer que ceux -Cl 

considèrent et acceptent que cette détresse psychologique soit une réalité inhérente au 

fait d'être étudiant (Stallman, 2010). Ainsi, en dispensant des services s'adressant à des 

cohortes complètes, idéalement dès la première session d'inscription, les universités 

favoriseraient le potentiel adaptatif et la réussite scolaire des étudiants. 

L'intervention psychoéducative auprès des jeunes femmes à risque 

Les écrits montrent que les jeunes femmes raccrocheuses constituent un groupe 

particulièrement à risque considérant les embûches qu'elles ont dû traverser ainsi que les 

répercussions actuelles de leur décrochage scolaire au plan des sphères personnelles, 

familiales, professionnelles et économiques. Au niveau des aspects psychosociaux à 

considérer en amont, Stafford (2009) suggère que le besoin d'autonomie des femmes est 

particulièrement important pour le développement d'une identité positive, car 

l'autonomie leur permet d'être moins dépendantes de l'opinion des enseignants, des 

parents et des pairs. De plus, un faible niveau d' autonomie est associé chez les filles au 

sentiment d'avoir peu de contrôle sur leur réussite scolaire, ce qui est susceptible de 

conduire celles-ci vers le décrochage scolaire. En lien avec les résultats de notre étude, 

rappelons qu'un nombre important de jeunes femmes raccrocheuses présente un statut 

identitaire forclos. Sachant que ce statut est souvent associé à une certaine dépendance 

aux autres, puisque la forclusion sous-tend que l'individu a adopté un ensemble de 
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croyances puisé chez les autres sans remettre en question sa pertinence pour lui-même, 

on peut poser l'hypothèse que les jeunes femmes inscrites à la formation générale des 

adultes présenteraient certaines lacunes quant à l'autonomie. Waterman (2007) a par 

ailleurs identifié les liens étroits entre l'autonomie, le bien-être psychologique et le statut 

identitaire achevé. Ainsi, dans le but de favoriser l'adaptation et la persévérance scolaire, 

les pratiques psychoéducatives auprès des adolescentes et des jeunes femmes doivent 

promouvoir l'autonomie et soutenir une saine exploration des avenues identitaires de 

manière à ce que ces jeunes femmes puissent considérer de nouvelles options quant aux 

valeurs et aux rôles qui s'offrent à elles avant de se fixer, au terme d'un processus 

réflexif, sur ce qu'elles souhaitent pour elles-mêmes. 

Retombées pratiques, scientifiques et sociales de l'étude 

Notre étude contribue aux savoirs actuellement disponibles sur les réalités et les 

besoins des jeunes femmes qui poursuivent des études secondaires et postsecondaires. 

D'une part, les constats qui se dégagent de l'étude contribueront à ajuster et à bonifier 

les services d' aide et de soutien offerts par les établissements d'enseignement. À titre 

d'exemple, notre étude permet de mieux connaître les enjeux identitaires et adaptatifs 

féminins et ces savoirs doivent être pris en compte de manière à développer des 

pratiques d'intervention différenciée en fonction du genre. Plus spécifiquement, il est 

impératif que les programmes s'adressant aux raccrocheuses visent à fortifier leur 
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identité en encourageant les réflexions constructives quant aux valeurs et aux rôles 

préalablement assignés par les contextes familiaux et éducatifs au sem desquels ces 

apprenantes évoluent. Pour ces jeunes femmes, il importe que les milieux scolaires 

diversifient et décuplent les opportunités de manière à potentialiser l'exploration 

identitaire et soutenir le développement de l'autonomie. 

D ' autre part, notre étude bonifie les connaissances scientifiques portant sur 

l'adaptation des jeunes femmes qm s'inscrivent dans une démarche de raccrochage 

scolaire et contribue aux savoirs relatifs au développement identitaire chez les femmes 

de 18-25 ans. Notre étude s'intéresse à un problème critique au Québec, soit le 

décrochage scolaire. n ne fait nul doute que des études futures doivent être conduites 

auprès de ceux qui retournent sur les bancs d'école afin de mieux comprendre leurs 

besoins variés et multiples. À titre d 'exemple, il serait très pertinent au plan scientifique 

de documenter qualitativement les parcours biographiques des jeunes adultes 

raccrocheurs dans le but de dégager les évènements de vie, passés et actuels, qui 

contribuent à la construction de leur identité et qui soutiennent leur adaptation. En outre, 

il apparait tout à fait opportun de suivre de manière longitudinale ces raccrocheurs afin 

de cerner les points tournants, positifs ou négatifs, susceptibles d'influencer leur 

trajectoire d ' insertion scolaire, sociale et professionnelle. Ces nouvelles connaissances 

scientifiques permettraient de développer des programmes de prévention et 

d' intervention adaptés à cette clientèle. 
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Finalement, notre étude présente un potentiel intéressant au plan des retombées 

sociales. En effet, nos résultats sont susceptibles d' alimenter les réflexions et les 

décisions politiques et institutionnelles qui influenceront sans contredit les pratiques sur 

le terrain. Étant donné les répercussions socioéconorniques majeures du décrochage 

scolaire et considérant le rôle crucial que jouent les centres d'éducation aux adultes au 

Québec dans l'augmentation des taux de diplomation chez les jeunes, notre étude vient 

appuyer l'importance de s'intéresser à ces populations de jeunes raccrocheurs dans une 

ultime visée de soutenir leur adaptation et leur insertion socioprofessionnelle. 
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proactive aggression in children's peer groups. Journa/ of Persona/ity and Social Psych%gy,· 
53,1146-1158. 

Connor, D.F., Steingard, R.J., Anderson, J.J ., & Melloni, R. H. Jr. (2003). Gender differences 

in reactive and proactive aggression. Child Psychiatry and Human Deve/opment, 33,279-294. 

Livre 
Dollard, J., Doob, L., Miller, N., Mowrer, O., & Sears, R. (1939). Frustation and aggression. 

New Haven: Yale. 

Livre sous la direction de : 
Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Dir.) . (1991). Chi/dren of c%r: Psych%gica/ interventions with 

minority youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Chapitre de livre sous la direction de : 
Blanchard, D.C., & Blanchard, R.J. (1989) . Experimental animal models of aggression: what 

do they say about human behavior? Dans J. Archer & K. Browne (dir.), Human aggression: 

natura/istic approaches (p. 94-121). London, V. K. : Routledge. 

[Note: l'abréviation « dir » s'écrit ici en minuscules, puisque la parenthèse qui la contient n'est 

pas précédée d'un point.] 

10. Tableaux et figures. Tous deux doivent être numérotés de 1 à n et comporter des 

légendes au besoin. Leur titre - ainsi que le contenu des tableaux - doivent être à simple 

interligne. 

11. Évaluation. Les manuscrits sont soumis anonymement à au moins deux lecteurs arbitres . 

Le comité de rédaction s'inspirera de leur avis pour accepter les articles, les refuser ou 

requérir des modifications. Les auteurs recevront les commentaires des lecteurs arbitres, ainsi 

que la décision du comité de direction en deçà de deux mois (dans la mesure du possible) de 

la réception du manuscrit. 
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12. Les opinions émises dans les articles publiés dans la Revue de psychoéducation 

n'engagent que leurs auteurs. Lorsqu'un auteur reçoit un avis de publication, l'article devient la 

propriété de la Revue de psychoéducation. Toute reproduction du texte ou d'extraits n'est dès 

lors permise que sur autorisation. 

Les manuscrits qui respectent les directives ci-haut mentionnées seront envoyés au directeur 

de la revue. Toute correspondance doit être adressée à : 

M. Serge larivée 
Revue de psychoéducation 
École de psychoéducation, Université de Montréal 
Casier postal 6128, Succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) Canada H3C 3J7 

Téléphone: 514343-6111 poste 2522 
Télécopieur: 514343-6951 
Courriel : mailto:serge.larivee@umontreal.ca 
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