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Objectifs

Trois objectifs:

• Aborder les impacts de l’engagement paternel sur le développement 
de l’enfant

• Discuter des facilitateurs et les obstacles à l’engagement paternel en 
contexte migratoire

• Élaborer sur les interventions adaptées aux pères immigrants.



Engagement paternel, définition

• Le temps consacré par le père aux 
interactions directes avec l'enfant, de nature 
ludique, affective, sociale, etc. 

• La disponibilité du père à l'enfant. 

• La responsabilité assumée par le père dans 
le soin et l'éducation des enfants et dans le 
partage des tâches parentales.



Sept dimensions de l’engagement paternel

1. Soutien émotionnel (comportements qui visent à 
communiquer clairement à l’enfant qu’il est 
apprécié, aimé, soutenu et protégé)

2. Discipline (comportements qui visent à corriger 
certaines conduites de l’enfant)

3. Soins physiques (comportements qui visent à 
donner à l’enfant les soins de base, d’hygiène et de 
santé)

(Dubeau & al., 2009)



4. Ouverture au monde (comportement qui visent à initier 
l’enfant ou à participer avec lui à des activités ou à des jeux 
nouveaux)

5.  Jeux physiques (comportements qui se traduisent par 
différents types de contacts physiques que l’on observe 
principalement lors d’activités de jeu avec l’enfant)

6.  Évocation (comportements qui témoignent que l’enfant 
occupe les pensées du parent sans que ce dernier soit présent)

7.  Tâches domestiques (participation à la réalisation de tâches 
domestiques généralement assumées par les femmes)

(Dubeau & al., 2009)

Sept dimensions de l’engagement paternel, suite



En somme,

Un père engagé est un père en interaction (directe ou indirecte) avec 

son enfant, attentif (des tâches quotidiennes à partager), affectueux

(des gestes et des mots qui rassurent et encouragent), responsable (des 

tâches pour le développement de l’enfant), pourvoyeur (un soutien 

financier pour les besoins de l’enfant), évocateur (des pensées tournées 

vers l’enfant)



Facilitateurs de l’engagement paternel

Percevoir 
l'importance 

du rôle de père 

Se sentir 
compétent 

pour exercer ce 
rôle

Vivre une 
relation 

conjugale 
harmonieuse, 

stable ou 
satisfaisante

Être encouragé 
et soutenu par 
sa conjointe à 
prendre une 

part plus active 
aux soins et à 

l'éducation des 
enfants

McBride, Schoppe, H et Rane, 2004; Pleck, 1997; Turcotte et Gaudet, 2009; 



Facilitateurs de l’engagement paternel, suite

Avoir une 
conjointe ayant 

un emploi 
rémunéré et de 

fortes 
aspirations 

professionnelles 

Investir moins 
de temps et 

d'énergie dans 
le travail

Être soutenu par 
son milieu de 
travail dans 

l'exercice de ses 
responsabilités 

familiales

McBride, Schoppe, H et Rane, 2004; Pleck, 1997; Turcotte et Gaudet, 2009



Obstacles à l’engagement paternel en contexte 
migratoire

❖La redéfinition du rôle du père, 

❖Le délitement du réseau social 

❖Le sous-emploi 

❖La barrière de la langue 

❖L’accès aux services institutionnels et communautaires 

van Ee, Sleijpen, Kleber et Jongmans, 2013; Costigan et Koryzma, 2011; Este et Tachble, 2009b; Lamb et Bougher, 2009;; 

Este et Tachble, 2009; De Montigny et al., 2015



Obstacles à l’engagement paternel en contexte 
migratoire, suite

van Ee, Sleijpen, Kleber et Jongmans, 2013; Costigan et Koryzma, 2011; Este et Tachble, 2009b; Lamb et Bougher, 2009; 

Este et Tachble, 2009; De Montigny et al., 2015

❖Le manque de reconnaissance des compétences, 

❖La baisse de salaire  

❖Les difficultés à trouver un emploi

❖La santé mentale 

❖Chez certains réfugiés, le trouble de stress post-traumatique

❖Le profil d’acculturation





Les quatre stratégies d’acculturation

Intégration

• Les membres du groupe minoritaire souhaitent garder des contacts avec leur culture 
d’origine tout en entretenant des contacts avec la culture d’accueil

Assimilation

• Les membres du groupe minoritaire valorisent le contact avec les membres de la culture 
d’accueil seulement et souhaitent adopter leur modèle culturel

Séparation

• Les membres du groupe minoritaire maintiennent et valorisent la culture d’origine

Marginalisation

• Les membres du groupe minoritaire rompent le contact avec les deux groupes culturels



Corrélations entre profil d’acculturation et engagement paternel (Bationo, Ramdé & 
Larose, 2022)



Impact de l’engagement paternel sur le 
développement des enfants, en contexte migratoire

• Les enfants dont les pères sont engagés auraient tendance à présenter

Moins de 

troubles du 

comportement

Un bien-être et 

une meilleure 

transition après 

la première 

année

Des relations 

adaptées avec 

leurs pairs

Dans un contexte d’immigration, le développement social, les compétences 

langagières, les compétences cognitives et académiques, le contrôle de soi sont corrélés 

positivement avec l’engagement du père

Pruett, Pruett, Cowan, & Cowan, 2017 ; Shaw, 2013 ; Bergonnier-Dupuy, Join-Lambert & Durning, 2013 ; Lamb, 2010; Kettani & Euillet, 

2012 ; Kettani & al., 2017; Leyendecker & Agache, 2016; Cabrera & al, 2017



Intervention

Dans cette partie sur l’intervention auprès des pères immigrants deux éléments 
importants seront abordés:

(1) La rencontre interculturelle entre un intervenant et un père immigrant;

(2) Quelques recommandations pour une approche sensible aux réalités
culturelles et migratoires des pères immigrants.



Différents modèles de représentation du 
père

Avant d’aborder la rencontre qui met face à face un intervenant et un père
immigrant, portons un regard sur la façon dont la notion d’un bon père de
famille peut résonner dans le bagage culturel et identitaire de chacun.

C’est quoi un bon père de famille ? 



Nouvelles formes modernes de 
l’engagement paternel

Modèle principal dans les sociétés occidentales modernes modèle individualiste
du sujet.

Égalité de droit entre chaque individu, notamment entre les hommes et les femmes.
Cette mouvance individualiste a secoué le Québec au tournant des années 1960.
Aujourd’hui, on reconnaît qu’il existe de multiples facettes à l’engagement paternel
(entre autres):

Rôle du 
pourvoyeur

Père 
affectueux

Prodigue 
des soins à 
ses enfants



Redéfinition des rôles familiaux d’un père 
immigrant

Modèle communautaire (ou collectiviste)

L’individu se définit 
non comme une 
entité autonome, 
mais selon son 
appartenance au 
groupe.

Les modes 
relationnels sont 
régis par des rôles 
bien définis, 
interdépendants et 
fortement 
différenciés selon 
l’âge et le sexe. 

Les méthodes 
d’éducation se 
basent davantage sur 
un modèle 
hiérarchique 
d’obéissance stricte.



Redéfinition des rôles familiaux d’un père 
immigrant, suite

Les pères immigrants proviennent majoritairement de sociétés où leurs rôles de
pourvoyeur et de principal responsable du foyer constituent des obligations morales
importantes.

Pour s’adapter, le père immigrant fait face à deux types de pression :

(1) devoir assumer son rôle traditionnel de pilier au sein d’une famille

(2) devoir composer avec les nouvelles réalités du pays d’accueil.





Dépasser le choc culturel

L’intervention auprès d’un père immigrant exige parfois tact et doigté. La menace
identitaire combinée à l’effet de surprise pourrait générer de l’angoisse et inciter les
intervenants à avoir recours à une attitude rigide.

Pour créer une alliance avec un père socialisé à des rôles plus proches du modèle «
communautaire » et l’accompagner selon ses besoins réels, il faut parvenir à
dépasser le choc culturel et à le rejoindre là où chacun se sent compris et respecté
dans son altérité.



L’approche interculturelle de Cohen-Emerique
• Trois démarches inter-reliées qui constituent autant d’attitudes à développer pour être 

en mesure de bien rejoindre l’autre.

Se décentrer: apprendre à 

connaître les contours de 

sa/ses propres cultures qui 

s’actualisent toujours à 

travers une trajectoire de vie 

personnelle. Conscient qu’il 

ne doit pas s’en tenir 

uniquement aux 

comportements pour 

comprendre les actions 

d’une personne.

Découvrir le cadre de 

références de l’autre:

explorer avec lui la 

signification de ses 

façons d’être et de se 

comporter, sans chercher 

d’emblée à les interpréter, 

même si elles peuvent 

parfois heurter. 

Négociation/médiation:

l’intervenant accompagne 

une personne ou une 

famille dans sa définition 

d’un compromis entre les 

aspects culturels qu’elle 

souhaite conserver et les 

nouvelles réalités sociales, 

culturelles et 

institutionnelles de la 

société d’accueil.



Une intervention basée sur l’empathie 
culturelle



LA CULTURE VUE COMME UN ICEBERG

- Modes de vie - Méthodes
- Lois et coutumes - Techniques
- Institutions - Rituels
- Systèmes - LanguesFaçons d'agir

façons de penser

façons de

ressentir

- Normes - Croyances
- Rôles - Philosophie
- Savoirs - Concept de Soi
- Idéologies

- Valeurs - Aspirations profondes
- Symboles - Sentiment 
d'appartenance
- Mémoire collective - Etc
- Mythes

Adapté de Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Tome 1, 1969



Une intervention basée sur l’empathie 
culturelle



Une intervention basée sur l’empathie 
culturelle



Une intervention basée sur l’empathie 
culturelle



Intervention basée sur l’approche interculturelle
Éléments essentiels à considérer

Niveau individuel du 
père

Niveau individuel de 
l’intervenant

Niveau de l’interaction Niveau institutionnel

Valeurs culturelles sur 
l’engagement paternel

Valeurs culturelles sur 
l’engagement paternel

Rapport humain 
égalitaire

Limites institutionnelles

Projet migratoire Prendre conscience de 
ses biais et stéréotypes

Adapter le langage et la 
communication

Statut migratoire 
(économique, réfugié 
temporaire, etc.)

Comprendre les réalités 
culturelles et migratoires

Attention aux rapports 
de pouvoir

Trajectoire migratoire Aller à la rencontre de 
l’autre

Processus d’intégration 
dans le pays d’accueil

Accueillir l’autre



Recommandations

❖Prendre l’initiative d’aller à la rencontre des pères

❖Prendre du recul devant l’inattendu, en se méfiant de ses premières 
impressions

❖Reconnaître l’engagement des pères immigrants auprès de leur famille



Recommandations

❖Reconnaître les rôles traditionnels, tout en considérant ces pères comme en 
transition

❖Amener les pères immigrants à faire alliance avec la société d’accueil en aidant 
ceux-ci à trouver de nouveaux repères

❖Explorer le vécu de ces pères sous l’angle des opportunités plutôt que des pertes







Projets sur le père immigrant en 
cours

1. Livre sur l’intervention auprès des pères 
immigrants

2. Développement de programme pour améliorer 
l’engagement des pères immigrants



Conclusion

Lorsqu’on parle de rencontre interculturelle, il ne s’agit pas simplement d’une 
rencontre avec un père appartenant à une autre culture, mais plutôt de celle entre un 
intervenant appartenant à la société d’accueil – avec ses représentations d’un bon 
père de famille - et un père dont les habitudes, les rôles prescrits et les valeurs 
provenant d’une autre culture ont été altérés de façon parfois brutale par la société 
d’accueil. 



Quelques cas pratiques

Les relations de genre

Une jeune psychoéducatrice rencontre une femme
immigrante accompagnée de son mari. Elle s’adresse à la
femme pour lui poser des questions. La psychoéducatrice
constate que la dame se tourne toujours vers son mari qui
répond à sa place. L’intervenante pose à nouveau sa question
à Madame, ce qui entraîne la même réaction de Monsieur. La
situation devient quelque peu tendue.



Quelques cas pratiques

Coparentalité 

Une mère immigrante de deux enfants se confie à sa psychoéducatrice en

CLSC concernant sa charge excessive suite à une nouvelle grossesse. Elle lui

dit que son mari est souvent à la recherche d’emploi et que lorsqu’il revient à la

maison, il paraît très fatigué. Quand elle lui demande de l'aide, elle sentirait son

irritation.



Quelques cas pratiques

Sanctionner les enfants 

Un père exprime son désarroi devant sa fille adolescente, élevée au Québec. Sa fille a
commencé dernièrement à fréquenter un garçon. Avec colère, il dit au psychoéducateur
que dans son pays d’origine, les filles à cet âge ne fréquentent pas les garçons. Il
mentionne qu’au Québec on accorde trop de liberté aux adolescents.
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