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PRÉFACE  
	  

  
     

  

Dans   sa   recherche   réalisée  dans   le  domaine  du   travail   social,  Anaïs  Nadeau-‐Cossette   souligne  
avec  justesse  le  changement  graduel  du  tissu  social  de  la  ville  de  Québec  marqué,  notamment,  

s,  

dommages   créés   par   une  adaptation  mutuelle   plus  ou  moins   réussie.  Or,   le   premier   pas   vers  

peut  la  favoriser.  

te,  est  des  plus  déterminantes  et  des  plus  bouleversantes.  De   façon  
générale,  ce  moment  de  vie  est  celui  du  rejet  de  marqueurs  identitaires  comme  les  valeurs  et  les  
pratiques   culturelles   transmises   par   la   famille,   puis   de   leur   reconstruction   et   de   leur  
réa

  culture  
adolescente  »   semble   suffisamment   puissant   pour   que   ce   trait   culturel   transcende   les   autres.  

-‐même  
façonnée  à  partir  de  la  culture  f

identité  de  «  jeune  
pairs   dans   lesquels   il   veut   se   reconnaître   et   envers   lesquels   il   développera   un   fort   sentiment  

.  
escence  que  Nadeau-‐Cossette  

  

Une   grande   force   de   cette   étude,   et   ce   qui   contribue   à   la   distinguer   des   travaux   sur   lesquels  
sujets  eux-‐mêmes.  En  effet,  la  recherche  porte  

sur  les  perceptions  des  adolescents  immigrants  eux-‐mêmes  quant  aux  facteurs  qui  facilitent  ou  

participants  à  sa  recherche  le  pouvoir  de  se  définir  eux-‐mêmes  aux  yeux  des  lecteurs,  et  celui  de  
faire  ressortir  ce  qui  compte  pour  eux,  ce  qui  est  porteur  de  sens.  

épistémologiques,   la   chercheure   choisit   de  mener  une  enquête  dans  un  milieu  naturel  de   ses  



  

VI  
  

reconstruction  et   les   stratégies   identitaires  des  adolescents   immigrants  et   sur   leur   intégration  

évaluée  à  partir  de  résultats  académiques.    

   problématique,  Nadeau-‐Cossette   identifie,   qualifie   et   classifie  des   facteurs  

et   la  
  

adolescents   eux-‐mêmes,   la   chercheure   veut   arriver   à   les   comprendre   et   à   en   rendre   compte.  
Adoptant  une  approche  qualitativ
«  Comment  cela   fonctionne-‐t-‐il?  

  
ceux   et   celles   qui   interviennent   auprès   des   clientèles   adolescentes   et   de   leurs   familles   et  

réalités  multiples  et  à  leurs  sensibilités.  

On  constatera  alors  toute  l
rappelons-‐le,  a  été  conduite  dans  le  domaine  du  travail  social.  La  démarche  vise  à  comprendre  

tout  
.   Pour   ce   faire,   la  

chercheure   prête   la   parole   aux   sujets   en   leur   permettant   de  mettre   leur   expérience  en   récit.  
C rs   des   solutions  
respectueuses  et  adaptées  aux  individus.    

scientifique.  La   -‐
thèmes,  réflexion  à  laquelle  tous  les  acteurs  concernés  devraient  être  conviés.  

  

Colette  Boucher,  Université  Laval  
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RÉSUMÉ  
	  

depuis   les  années  soixante  ont  entraîné  une  diversité  ethnoculturelle   importante  au  sein  de   la  
population   québécoise   et,   par   le   fait  même,   du   système   scolaire.   Les   adolescents   immigrants  

comprenant  des  entrevues  auprès  de  douze   jeunes   immigrants   (N=12)   fréquentant  des  écoles  
secondaires   de   la   ville   de  Québec,   cette   étude   vise   à   décrire   leurs   perceptions   des   différents  

énérale,   les  

depuis   la  migration   et   les   activités   et   la   participation   sociale   comptent   parmi   les   facteurs   qui  

sociale   sont   aussi   discutés.  
conclusion.    
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INTRODUCTION  
	  

auparavant.  Que  ce   soit   pour  des   raisons  économiques,   politiques  ou   sociales,   des   familles   et  
tion  important  et,  chaque  

de  Québec.  Parmi   ceux-‐
la  société  québécoise,  qui,  étant  donné  leur  jeune  âge,  

  

Le  but  de  ce  mémoire  est  de  susciter  des  pistes  de  réflexion  quant  aux  ajustements  à  apporter  
ux   adolescents   immigrants.  

pour  ces   jeunes,   leurs   familles  et   la  

de  recherche  est  la  suivante  :  «  Selon  la  perception  des  adolescents  immigrants  à  Québec,  quels  
sont  les  facteurs  qui  influencent  leur  intégration  socio-‐scolaire?  »    

La   présente   recherche   sera   divisée   en   cinq   chapitres.   Le   premier   chapitre   présentera   la  

recension   des   écrits.   Puis,   la   pertinence   scientifique   et   sociale   de   conduire   un   tel   projet   sera  
exposée.  Au  second  chapitre,  le  cadre  conceptuel  sera  explicité,  justifiant  le  choix  du  paradigme  

   ce   projet.   La  

humains.   Le  chapitre  quatre   consiste  en   la  présentation  des   résultats,   organisant   les  données  
recueillies   en  deux   parties  

sociale   en   milieu   scolaire.   Enfin,   le   chapitre   cinq   fera   état   de   la  
discussion   des   résultats,   comparant   ceux   de   la   présente   recherche   à   ceux   répertoriés   dans   la  

  

  

     



  

  



  

  

CHAPITRE  1  -‐  PROBLÉMATIQUE  

  

bien   saisir   le   contexte  de  cette   recherche  ainsi   que  sa  pertinence  dans   le  domaine  du   service  
social.  Pour  ce  faire,  ce  chapitre  est  divisé  en  deux  parties.  Dans  un  premier  temps,  les  portraits  
de   la  population   immigrante  au  Canada,  au  Québec  et  dans   la  ville  de  Québec  sont  dressés  et  

dans  le  contexte  scolaire  québ

-‐scolaire   des  
ad

  développé.  Suivent  une  
présentation   des   différentes   limites   des   études   répertoriées   dans   la   littérature   et   une  
démonstration  de  la  pertinence  de  cette  étude,  tant  sur  les  plans  scientifique  que  social.  

  

1.1  Mise  en  contexte      au  Canada,  au  Québec  et  à  
Québec  

-‐ci,  des   jeunes,  

our   les   réfugiés   (2010),   près   de   la   moitié   des   personnes  
réfugiées1  sur  la  planète  ont  moins  de  dix-‐
enfants  et  les  adolescents  représentent  même  de  15  %  à  25  %  du  total  des  nouveaux  arrivants  
(Tartakov

  000  
MICC ,  2008).  Bien  que  

la   société   canadienne   se   soit   tournée   vers   une   reconnaissance   des   différences   culturelles,  
actualisée  par  ses  politiques  basées  sur  la  promotion  et  la  reconnaissance  du  multiculturalisme,  
la   situation   se   complexifie   par   la   transformation   des   flux  migratoires.   Ces   derniers   entraînent  

-‐économique,  
linguistique,   religieux   et   culturel   (McAndrew,   2001;  Wenshya   et   Hébert,   2006).   En   effet,   à   la  

reçoit  désormais  des  immigrants  issus  majoritairement  de  pays  non  occidentaux  (Citoyenneté  et  
Immigration  Canada   CIC ,  2000;  Aghasi-‐Sorkhabi,  2009).    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  

UNHCR,  2010)  



  

16  
  

et   provenant   de   milieux   socio-‐

Canada  a  reçu  280  681  immigrants  (CIC ,  2010b).  Ces  nouveaux  arrivants  étaient  originaires  des  
   -‐Orient  à  25,1  

à  15,6  %,  des  Amériques  du  Sud  et  Centrale  à  9,9  %  et  finalement,  des  États-‐Unis  à  3,3  %.  Dans  
les  pays  de  provenance  les  plus  représentés,  nous  retrouvons,  outre  les  États-‐Unis,  la  France  et  
le   Royaume-‐
nommer  que  les  plus  importants  (CIC,  2010b).  En  ce  qui  a  trait  au  statu
66  
que  21     
vu  attribuer  le  statut  de  réfugié  (CIC,  2010b).    

Entre  15  %  et  20  

37  598,   la   province   en   recevait   plus   de   50  000   en   2010   (CIC,   2010b).   Ainsi,   lors   du   dernier  
recensement   de   2006,   le   nombre   de   personnes   nées   hors   du   Canada   dans   la   province   de  

  600,  soit  environ  11,5  %  de   la  population   (Aghasi-‐Sorkhabi,  2009).  Ceci  

province.  En  outre,  bien  que  la  majorité  des  nouveaux  arrivants  soit  concentrée  dans  la  région  
de  Montréal,  la  situation  tend  à  changer  :  entre  2005  et  2007,  on  assiste  à  une  augmentation  de  
70     

culturelles   en  matière   de   régio
années   1990   que   le   Québec,   au   moyen   de   politiques   et   de   programmes   sociaux,   souhaite  
répartir  de  façon  plus  uniforme  les  nouveaux  arrivants  sur  le  territoire  québécois  (Simard,  1996;  
Vatz-‐Laa Une   richesse   à   partager      Orientations  

  que  prend  officiellement   forme  
de  Montréal.  Elle  vise  

trois  objectifs  :   éviter   la   ghettoïsation   dans   la   région  métropolitaine   de  Montréal,   favoriser   le  
développement  économique  et  la  vitalité  démographique  des  régions  et  promouvoir  la  diversité  

10;  Vatz-‐

réfugiés  au  se -‐à-‐dire  des  individus  qui  craignent  pour  leur  
vie  pour  des  raisons  de  

dont   la   réinstallation   initiale   est   entièrement   prise   en   charge   par   le  
gouvernement   du   Québec   (CIC,   2010).   Cette   stratégie   consiste   à   diriger   cette   catégorie  

Québec  (MICC,  2008;  Guyon,  2011;  Vatz-‐Laaroussi,  2011).    
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Ainsi,   la   Capitale-‐Nationale   constitue   désormais   le   2e  
2004),   ayant   reçu   en   2008-‐2009   plus   de   2   360   immigrants.   Il   est   important   de   souligner  

  %  des  immigrants  établis  dans  la  ville  de  Québec  sont  des  réfugiés  (MICC,  2011).  

être  visés  par  les  mesures  de  cette  nouvelle  orientation  politique  (Vatz-‐Laaroussi  et  Steinbach,  
2010).  En  outre,  les  immigrants  reçus  dans  la  ville  de  Québec  sont  des  hommes  et  des  femmes  
en   proportions   pratiquement   égales   (50,3     %   de   femmes)   (Ville   de  
Québec,   2009).   Ils   provenaient   principalement   de   la   Colombie,   de   la   France,   du  Maroc,   de   la  
Chine   et   de   la   République   démocratique   du   Congo   (MICC,   2011).   Plus   précisément   chez   les  

Népal  (Centre  multiethnique  de  Québec  [CMQ],  2010).  De  plus,  il  faut  mentionner  que,  parmi  la  
-‐à-‐dire   les  nouveaux  arrivants  entre  2001  et  2006,  

71   e,  
soit  Sainte-‐Foy/Sillery  et  La  Cité/Limoilou  (Ville  de  Québec,  2009).    

une   catégorie   particulière   de   migrants  :   les   adolescents.   De   fait,   parmi   les   immigrants   au  
  334   immigrants   étaient  

âgés  de  moins  de  vingt-‐cinq  ans,  ce  qui  représente  environ  un  immigrant  sur  cinq  (CIC,  2010b).  
La  même  année,  mais  dans  la  province  de  Québec,  cette  proportion  grimpe  pour  atteindre  30  %  
de   jeunes   chez   les   nouveaux   arrivants   (MICC,   2010).   Toutefois,   les   données   concernant  

-‐à-‐dire  entre  douze  et  dix-‐huit  ans,  ne  sont  pas  
disponibles.  Statistique  Canada  ne  génère  pas  d

renseignements  retrouvés  dans   la   littérature  peuvent   toutefois  donner  des  repères  à  ce  sujet,  
notamment  le  fait  qu

  :   au  Québec,   plus   de   20  %  des  

3,1  %  pour  les  femmes  nées  ici  (Kanouté,  2007).  Ainsi,  les  jeunes  migrants  semblent  former  une  
population  assez   importante  au  Québec,   ce  qui   entraine  des   transformations  dans   le  paysage  
scolaire  québécois.    

  

bécois  

1.1.2.1  La  diversité  culturelle  au  sein  des  écoles  du  Québec  

À   la   suite   des   importantes   vagues   migratoires   des   dernières   décennies,   le   nombre   non  
négligeable  de  jeunes  immigrants  reçus  au  Québec  donne  lieu  à  une  grande  diversité  au  sein  des  
effectifs   scolaires.   Bien   que   le   phénomène   soit,   au   Québec,   relativement   récent,   Pierre  
Toussaint  affirme  que  «  le  phénomène  de  la  diversité  ethnoculturelle,   linguistique  et  religieuse  
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dans  le  monde  »  (2010  :  36).  Le  fait  que  toutes  les  grandes  religions  soient  représentées  dans  le  

maternelles  différentes  illustre  bien  la  complexité  de  la  situation  actuelle  (Toussaint,  2010).  

En   2007-‐2008,   le   nombr -‐à-‐dire   nés   à  
  000  dans  les  écoles  du  Québec  (Table  de  concertation  des  organismes  

au   service   des   personnes   réfugiées   et   immigrantes   [TCRI],   2011).   Selon   divers   auteurs,   la  
proportion  des  élèves   immigrants  parmi   la  population  totale  des  élèves  est  en  croissance,  peu  

que   celui   des   autres  
élèves  diminue.  Par  exemple,  dans  la  grande  région  de  Montréal,  on  dénombrait  en  2004  cent  
trente-‐trois  écoles  publiques  qui  comptaient  50  

-‐six  établissements  
qui  répondaient  au  critère  de  «  concentration  pluriethnique  »  (Toussaint,  2010).  Ainsi,  selon  les  
données   les   plus   récentes,   près   de   20  

mand  et  al.,  2009;  Carpentier  et  al.,  2009).    

Plus  précisément  pour  la  région  de  la  Capitale-‐Nationale,  on  retrouvait,  en  2006,  9,2  

moitié  étaient  de  la  première  génération  (TCRI,  2011).  Pour  ce  qui  est  de  la  ville  de  Québec,  les  
deux   principales   commissions   scolaires   de   la   région,   soit   les   commissions   scolaires   Des  
Découvreurs   et   de   la   Capitale,   comptaient   respectivement   en   2007   11,5  %  et  15,6   s  

  
secondaires   (MELS,   2008).   Ces   proportions   prennent   une   importance   et   une   signification  

pulation  totale  
de   la  ville  de  Québec,  soit  3,7  %.  
Québec  est  jeune  et  concentrée  dans  certains  secteurs  de  la  ville  (Ville  de  Québec,  2009).  

Par  ailleurs,  selon  Michèle  Vatz-‐Laaroussi  et  Marilyn  Steinbach  (2010),  les  élèves  immigrants  des  
régions  du  Québec,  dont  la  Capitale-‐  Nationale,  présentent  une  grande  diversité  sur  le  plan  de  

-‐2010  du  Centre  
multiethnique   de  Qu
réfugiés   pour   la   ville   de  Québec,   permettent   de   constater   que   les   0-‐19   ans   représentaient   la  

tel  que  
mentionné   précédemment,   si   les   réfugiés   sont   surreprésentés   en   région,   cette   catégorie   de  
migrants   caractérise   également   une   partie   de   la   population   des   jeunes   immigrants   dans   les  
écoles.  En  effet,   il   semble  que   les  enfants   réfugiés  en  région,  dont  à  Québec  et  à  Sherbrooke,  
sont   majoritairement   allophones   et   connaissent   une   trajectoire   pré-‐migratoire   difficile   et  
complexe   (séparations,   deuils,   scolarité   interrompue,   vie   en   camps   de   réfugiés,   etc.)   (Vatz  
Laaroussi  et  Steinbach,  2010).    
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1.1.2.2  Le  rôle  des  institutions  scolaires  québécoises  

québécois   qui,   en   plus   de   ses   orientations   politiques   favorisant  

selon  Lida  Aghasi-‐ ,  des  
  :   en   plus   de   sa  

égrer   plus   globalement   à   la  
société  québécoise,  par  son  rôle  significatif  comme  agent  de  socialisation  (Bouchamma,  2009a,  
2009b;  Toussaint,  2010).    

  

reste   non   consolidé   (Lusignan,   2009)  
soucieux  de  préserver  son  identité  nationale  par  la  promotion  du  fait  français,  met  sur  pied  les  
premiers   programmes   de   francisation,   dont   des   «  classes   accueil  »,   destinées   aux   élèves  
allophones   (Armand,   2005;   Allen,   2006).   Le   programme   de   Formation   québécoise   pour  

langue   -‐     
(MELS,  2004).  

la   dimension   culturelle   de  

interculturelle   de   1998   visait   la   mise   en   place   de   programmes   destinés   à   la   promotion   de  
lle,   linguistique  et   religieuse   (MELS,  1998).  Toutefois,  en  

réalité,   il   existe   encore   à   ce   jour   peu   de   programmes   en   milieu   scolaire   pour   promouvoir  

2009).  Ain

et  Stevens,  2009).    

langue)   et   académiques   (au   sens   du   cheminement   et   de   la   réussite   scolaire)   ne   seront   pas  
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abordées  dans   le  cadre  de   la  présente  recherche.  Ce  mémoire  porte  plutôt  son   intérêt  sur   les  

immigrants  dans  les  écoles  de  la  ville  de  Québec.  

  

1.2  Recension  des  écrits  

Les  relations  système  scolaire/immigrants  ont  été  étudiées  par  plusieurs  chercheurs  québécois.  

-‐à-‐dire   concernant   la   réussite   scolaire   des   nouveaux   arrivants  

monde,  auprès  de  populations  très  diversifiées

le  passé.  

Dans  la  
plusieurs   façons  

luents.  Cette  recension  des  

iale   chez   les   adolescents   seront   présentées,   en   considérant   les  
conséquences   entrainées   par   une   intégration   sociale   déficiente.   Enfin,   seront   décrits   les  

-‐à-‐
adolescents   immigrants,   tels   que   répertoriés   dans   la   littérature.   Ils   seront   présentés   selon  
quatre   catégories   distinctes  :   les   facteurs   liés   aux   caractéristiques   sociodémographiques,   les  
facteurs  liés  à  la  culture,  les  facteurs  relationnels  et  finalement,  les  
scolaire.    

  

1.2.1  Stratégie  documentaire  utilisée  

Afin  de   réaliser   cette   recension  des  écrits,   plusieurs  banques  de  données  en  sciences   sociales  
  

réalisée   avec   une   variété   de   mots   clés,   dont   les   principaux   étaient  :   intégration   sociale,  
adolescent,  immigrant  et  
articles  pertinents  avaient  émergé  lors  de  la  première  étape.  Des  informations  importantes  ont  

x,  afin  
de   trouver   des   documents   sur   les   politiques,   les   programmes   sociaux   et   les   différentes  
statistiques   présentées   en   lien   avec   le   sujet   de   cette   étude.   Il   faut   aussi   mentionner   que   la  
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documentaire  utilisée.    

  

  

Tableau  1.  Stratégie  documentaire  utilisée    

Moteurs  de  recherche  et  banques  de  données  

CAIRN  

EBRARY  

EBSCOHOST  

EDUCATION  ABSTRACTS  

EHARF  World  Culture     
Ethnography  

ÉRIC    

ÉRUDIT    

GOOGLE  SCHOLARS  

REPÈRES  

PROQUEST  

PSYCINFO  

SOCIOLOGICAL  ABSTRACTS  

SOCIAL  WORK  ABSTRACTS  

  SERVICES  ABSTRACTS  

SOCIAL  SCIENCES  (full  text)  ABSTRACTS  

SAGE  

Sites  Internet  utilisés  

Gouvernement  du  Québec        

Gouvernement  du  Québec        

Gouvernement  du  Canada     Citoyenneté  et  Immigration  Canada  

Statistiques  Canada  

Mots  clés  et  auteurs  utilisés  

Immigra*  

Immigrant  (français  et  
anglais)  

Immigration  (français  et  
anglais)  

Migrant  (français  et  anglais)  

Migration    

  

Youth  

Adolescents  (français  et  
anglais)  

Teen  

Teenager  

Integration  (français  et  anglais)  

Intégration  sociale  

Intégration  socio-‐scolaire  

Insertion  

Integration  Process  

  

Assimiliation  

Acculturation  (français  et  
anglais)  

Social  Integration  

Social  Participation  

Support  Network  

Social  Network  

Social  Interaction  

Friendship  

  

High  school  

School  

Education  (français  
et  anglais)  

Classes  accueil  

Interethnic  

Interethnique  

Bouchamma,  Y.  

Dawn,  A.  

McAndrew,  M.  

Steinbach,  M.  

Vatz-‐Laaroussi,  M.  
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multidimensionnel,  flou  et  subjectif,  un  processus  non  lin

dans   les   années   1920,   elle   fut   perçue   comme   étant   indépendante   du   contexte   social   ou   des  

s  

est  ouverte  et   inclusive  envers   les  migrants  (MICC,  1990;  Berry,  1999;  Ruddick,  2003;  Li,  2004;  
Allen,   2006;  Winnemore  et  Biles,  2006).   Comme   le   soulignent  Lara  Winnemore  et   John  Biles  :  
«  Integration   in   Canada   is   described   as   a   «  two-‐way   street  »,   requiring   accommodation   and  
adjusments,   and   rights   and   responsibilities,   on   the   part   of   both   newcomers   and   the   host  
society  »  (2006  :  50).  Autrement  dit

-‐
particulièrement  parlant  dans  le  cas  de  la  présente  recherche,  puisque  les  contextes  québécois  
et   canadien,   de   par  
pays.    

   versité  de  ses  facettes  
(Gauthier  et  al

référence   aux   réseaux   relationnels.   Cette   dernière   dimension   semble   revêtir   une   importance  
particulière.  

comm Fréchette  et  Assogba,  2000  ;  Foroughi,  Misajon,  et  Cummins  
2001;   Gödri,   2004;   De  Miguel   Luken   et   Tranmer,   2010;   Gauthier   et   al.   2010).   Les   principales  

ttant   leur   pays  

les  moments   difficiles   et   de   stress   intense,   no -‐
migratoire   (Fréchette   et   Assogba,  2000;   Foroughi   et   al.,   2001;  Gödri,   2004).  De   plus,   les   liens  

cas,  aide  à  surmonter  les  difficultés  de  la  migration  (Gödri,  2004;  Lee,  2009;  De  Miguel  Lanken  et  

pour   la   qualité   de   vie,   et   ce,   particulièrement   chez   les   immigrants   (Foroughi  et   al.,   2001).   En  
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bien-‐
nt  moins   importants.   Ainsi,   la   dimension   sociale   de  

immigrants,  soit  le  rôle  des  institutions  scolaires.  

  

jeunes  immigrants  (Harvey,  1994;  McAndrew,  2000;  Marchand,  2008;  Lusignan,  2009;  Potvin  et  
al.,  2010).  En  effet,  Marie  McAndrew  affirme  que  :  

universelle,   compte   tenu   de   l
  :  281).  

De   fait,   dans   une   étude   de   Guy   Lusignan   (2009)   portant   sur   les   relations   entre   les   nouveaux  

par  des  activités  ou  du  contenu  scolaire  visant  à  promouvoir  la  diversité  culturelle,  ou  encore  de  
s  migrants  avec  leurs  pairs  

et   les   acteurs   éducatifs   en   présence   (Bouchamma,   2009b).   Par   exemple,   à   la   suite   au   Plan  
d'action   en   matière   d'intégration   scolaire   et   d'éducation   interculturelle   de   1998,   plusieurs  
programmes  gouvernementaux  ont  été  mis   sur  pied  pour   favoriser  «   apprentissage  du  vivre-‐

diversité  
(MELS,  2011  :  2)

  

rôle  déterminant  pour  aider   le   jeune   immigrant  à  former  de  nouveau  son  réseau  social   (Claes,  
1991;  Bouchamma,  2009b).  Selon  Yamina  Bouchamma,  «  

  »  
(2009b  :   22).   Les   chercheurs  Maryam  Kia-‐Keating  et  B.  Heidi   Ellis   (2007)   affirment  même  que  

nfluence  unique  sur   la  vie  des  adolescents   immigrants,  étant  donné  son   impact  
important   sur   le   sens   de   la   communauté   que   ces   derniers   développeront.   Pour   toutes   ces  
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dans  
  

  

1.2.4  Intégration  sociale  et  adolescence    

Selon  Jacques  Ledent,  Jake  Murdoch  et  Marie  McAndrew,  il  semble  que  «  pour  la  majorité  des  
és,   le   succès   du   projet   migratoire   se  

  »  
(2011  :  15).  Or,  pour  les  adolescents  immigrants,  le  défi  est  de  taille.  Selon  plusieurs  auteurs,  le  

ion   des   adolescents   serait   plus   complexe   que   celui   des   enfants   et   des  
adultes  (Berry,  2008;  Bouchamma,  2009a,  2009b;  TCRI,  2011).    

Les   adolescents   immigrants   vivent   des   difficultés   particulières   (Gonzales   et   al.,   2005;   TCRI,  
2011).  En  effet,  ils  connaissen
ce  sens  que,  en  plus  des  importants  changements  (physiques,  psychologiques,  cognitifs,  sociaux)  

reux  
et  al.,  2005;  Kanouté  

et  al CSE ,  2009;  Bouchamma,  2009b).  En  plus  de  ces  
nombreux   changements,   Nancy   Gonzales   et   ses   collaborateurs   (2005)   ajoutent   que   les  

immigrants.   Le   rapport   Les   jeunes   immigrants   au   Canada   du   Conseil   canadien   de  
développement   social   CCDS    corrobore   cette   idée  :   «  Les   tribulations   des   années   souvent  
difficiles   au   secondaire,   que   la   plupart   des   jeunes   ont   tendance   à   vivre,   étaient   encore   plus  
grandes  pour  les  jeunes  immigrants  »  (2000  :  5).  Pour  cette  raison,  les  individus  qui  sont  à  la  fois  
jeunes  et  immigrants  vivent  donc  un  double  stress.    

(Gonzales  et  al.,  2005;  TCRI,  2011).  En  effet,  si  de  nombreux  adolescents  vivent  des  difficultés  à  

notamment   en   lien   avec   les   différences   culturelles   et   la   discrimination   (Kia-‐Keating   et   Ellis,  
2007).  Or,  divers  auteurs  affirment  que  le  jeune  immigrant  se  sent  souvent  différent  des  élèves  
québécois,   notamment   sur   le   plan   culturel   (CCDS,   2000;   Bouchamma,   2009b).   Ce   sentiment  

tendance   à   se   regrouper,   et  

en   confiance   (CCDS,   2000;   Van   Ngo   et   Schleifer,   2005;   Steinbach,   2009;   Bouchamma,   2009b;  
Lusignan,  2009).  
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   (Bouchamma,  

tisser  des  liens,  les  adolescents  vivent  la  socialisation  dans  leur  nouvel  environnement  de  façon  
différente.  En  effet,   les   jeunes  qui  arrivent  entre  

cheminement  s
ardue  la  création  de  nouvelles  amitiés  (TCRI,  2011).  

problèmes  auxquels  font  face  les  adolescents  immigrants  (CCDS,  2000;  Bouchamma,  2009a).  Or,  

  «  souffrance  majeure  »   (Rajiva,  2005;  TCRI,  2011).  De  
plus,  Fasal  Kanouté  et   Laetitia  Duong  affirment  que   les  «  interactions   sociales  négatives  ou   le  

développement   psychosocial  »   (2007:73).      ou  

scolaire  (et  les  impacts  qui  en  découlent),  la  violence  interethnique  (racisme,  exclusion,  etc.)  ou  
et  al.,  2008).  À  plus  long  terme,  cela  

peut  occasionner  des   troubles  de  comportement,   telles   la  délinquance  ou   la  criminalité,  ainsi  
que   des   problèmes   de   santé  mentale   (Kanouté   et  Duong,   2007).  De   plus,   selon  Altay  Manço  
(2006),   les   manquements   du   système   scolaire   à   gérer   la   diversité   ethnique   au   sein   de   ses  
institutions   peuvent   mener   à   un   échec   scolaire   important,   accompagné   de   tous   les   risques  

-‐économique  que  cela  comporte  (Manço,  2006).    

importance   capitale   pour   le   bien-‐être   global   des   adolescents   immigrants   (Kia-‐Keating   et   Ellis,  

particulièrement  pour  les  adolescents  et  

  

  

  

adolescents   immigrants  en  milieu  scolaire,  tels  que  recensés  dans   la   littérature  à  ce  sujet.  Ces  
facteurs   sont   variés,   tant   sur   le   plan   de   leur   nature   que   celui   de   leurs   impacts,   facilitant   ou  

facteurs  liés  aux  caractéristiques  sociodémographiques,  les  facteurs  liés  à  la  culture,  les  facteurs  
relationnels  et  finalement,  les     
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1.2.5.1  Facteurs  liés  aux  caractéristiques  socio-‐démographiques    

La  langue  

langue   (Jacob,  1993;  CCDS,  2000;  Foroughi  et  al.,  2001;  Legault  et  Fronteau  2008;  Gauthier  et  
al

  Elham  Foroughi  et  
ses   col

  produit   un  
isolement   et   génère   un   profond   sentiment   de   solitude  »   (Legault   et   Fronteau,   2008   :48).  

qui  ont  affirmé  que  la  maîtrise  du  français  avait  facilité  leur  intégration  sociale.    

-‐scolaire   des  
adolescents  au  Québec,   les  résultats  présentés  démontrent  que   les  élèves  nomment   la   langue  
comme  élément  essentiel  pour  réussir  sur  le  plan  social  autant  que  scolaire.  Françoise  Armand  
et   Diane   Dagenais   abondent   également   en   ce   sens   en   affirmant   que   «  le   fait   de   posséder   la  
langue  facilite  la  socialisation  des  élèves.  
ses  pairs  lui  per   »  (2005,  dans  
Bouchamma,  2009b:66).   Finalement,   selon   les   résultats  de  Dawn  Allen   (2004)  dans   son  étude  

données  
recueillies   par   observation   participante   et   par   entrevues   auprès   de   jeunes   immigrants   et   de  
leurs  professeurs,  il  semble  que  la  langue  soit  considérée  par  les  répondants  comme  un  facteur  

vants.   À   la   lumière   de   ces  

facteurs  soulèvent  des  questionnements  ou,  du  moins,  des  positions  ambivalentes,  la  langue  est  
  

  

  

relations   avec   leurs   pairs   (Bouchamma,   2009a).   En   effet,   les   jeunes   qui   sont   plus   âgés   à   leur  
arrivée  éprouvent  plus  de  difficultés  à  nouer  des  amitiés,  leurs  camarades  ayant  déjà  un  réseau  
social  bien  établi   (Bouchamma,  2009a).  Gödri  abonde  en  ce   sens  en  affirmant  que  «  
immigrés  sem   »  (2004  :  205).  
Foroughi  et  ses  collaborateurs  (2001)  ont  aussi  produit  des  résultats  semblables,  indiquant  que  
les  migrants  plus  âgés  peinaient  à  refaire   leurs  réseaux  sociaux  dans   le  pa -‐
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immigrants.  Ainsi,   il  semble  que  plus  le  migrant  arriver
sera  aisé  de  recréer  son  réseau  social  et  de  développer  des  amitiés.  De  plus,  Ratna  Omvidar  et  

ter  aux  valeurs  sociales  et  culturelles  canadiennes,  ce  qui  facilite  
leur  intégration  sociale.    

De  plus,  le  temps  passé  depuis  la  migration  est  également  considéré  comme  un  facteur  facilitant  
-‐Sorkhabi,  2009).  En  effet,  selon  les  résultats  

     »  peut  
être  un   facteur  déterminant,  notamment  puisque  «  le  nombre  de  nouvelles   relations  amicales  

  »   (Gödri,   2004  :   205).   Si   le   temps   passé  

également  une  meilleure  compréhension  des   valeurs  et  des   codes   sociaux,  qui   favorisera  une  
intégration  sociale  réussie.  En  effet,  selon  André  Jacob  (1993),   il  semble  que  la  période  passée  
dans   le   nouveau   contexte   influence   les   perceptions   du   migrant   de   façon   significative,  
engendrant  une  transformation  du  cadre  de  référence  qui  permet  une  meilleure  intégration  au  

e  une  variable  fondamentale  dans  

cette   variable   influente.   Ainsi,   les   facte
  

Le  statut  socio-‐économique  

Certains  auteurs,  quoique  moins  nombreux,  font  remarquer  que  le  statut  socio-‐économique  est  

une   situation   de   précarité   économique   pourra   se   voir   exclu   d
notamment  car  il  ne  pourra  suivre  ses  amis  dans  leurs  activités  sociales  payantes  (ex.  spectacle,  
restaurant,   cinéma).   Il   sera  aussi  plus  difficile  pour   lui  de  «  
sociaux   propres   à   son   groupe     »,   comme   des   vêtements   ou   des   appareils  
technologiques   (TCRI,   2011  :   34).   À   ce   sujet,   le   rapport   de   la   Table   de   concertation   des  

dans  la  socialisation  des  jeunes.    

La  seconde  raison  touche  plus  particulièrement   les  adolescents  en  âge  de  travailler.  Dans  une  

Canada,  il  semble  que  les  problèm
peuvent   inciter   les   jeunes   à   travailler   pour   contribuer   au   paiement   des   frais   liés   au   loyer,   à  

semble  que  les  parents  immigrants  occupant  des  emplois  précaires  aient  moins  de  temps  pour  
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responsabilités  domestiques   (ex.  garder   la   fratrie,   faire   la  cuisine).  Ces   contextes  amèneraient  
les  jeunes  immigrants  à  consacrer  moins  de  temps  aux  amis  et  aux  activités  sociales.    

immigrants   représentent   une   population   particulièrement   vulnérable.   En   effet,   de   façon  
générale,  les  taux  de  chômage  et  de  faibles  revenus  chez  les  immigrants  sont  supérieurs  à  ceux  
des  personnes  nées  au  Canada  (Picot,  Lu  et  Hau,  2009;  Toussaint,  2010).  De  plus,  les  nouveaux  
arrivants,   et   encore   davantage   les   femmes   immigrantes,   occupent   souvent   des   emplois  
précaires,   ou   à   horaires   atypiques,   et  mal   rémunérés   (Pierre,   2005).   Ainsi,   si   bon   nombre   de  
nouveaux  arrivants  vivent  une  situation  de  précarité  économique,   il  est   juste  de  penser  que   le  
statut   socio-‐éc
immigrants.    

La  ségrégation  résidentielle  et  scolaire  et  les  milieux  de  vie    

géographiques  ou  sociaux,  est  complexe.  Selon  certains  auteurs,  la  ghettoïsation  des  nouveaux  

e  richesse.    

quartiers  déjà  choisis  par  des  personnes  du  même  groupe  ethnoculturel,  avec  qui  ils  partagent  
la  même  langue,  culture  ou  origine.  

Selon   René  
(organismes,   programmes)   q
cible  étant  rassemblée  au  même  endroit.    

Par   ailleurs,   il   semble   que   la   ghettoïsation   sur   le   plan   géographique   ait   des   effets   néfastes,  
ion   des   immigrants   dans   différents  

les  contacts  avec  des  individu
Friesen   et   Krauth,   2011).   Cependant,   selon   Katrine   Fangen   (2010),   si   la   stigmatisation   liée   à  

e  

  

  des  migrants.  Le   lieu  de  résidence  est  considéré  par  Lucie  

coopérative   de  
développer  un   réseau   social.  De  plus,   des   lieux   à   finalités   relationnelles,  où   les   individus   sont  

taires,  
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les   maisons   des   jeunes   et   certains   milieux   de   travail,   peuvent   agir   comme   «  catalyseurs  
  »   (Fréchette   et   Assogba,   2000;   Amin,   2002).   Ash   Amin   (2002)   ajoute   que   ces  

endroits  facilitent  la  compréhension  interculturelle,  ce  qui  favorise  l   

Plus   précisément
comme   milieu   de   vie   et   sur   Van  
Houtte  et  Stevens,  2009;  Agirdag,  Van  Houtte  et  Van  Avermaet,  2010;  TCRI,  2011).  Qui  plus  est,  

Stevens   (2009),   réalisée   auprès   de   12   000   jeunes   dans   85   écoles   secondaires   de   Belgique.   Il  

tiés  
-‐Chun  Tsai  

-‐à-‐ lus   les   adolescents   immigrants   ont  
tendance   à   développer   des   amitiés   avec   leurs   semblables,   des   élèves   de   la   même   origine  

et   Piet   Van   Avermaet   (2010)   observent   également   un   lien   entre   diversité   culturelle   et  

immigrants.  
sociale  soit  fortement  lié  à  des  questions  de  ségrégation  résidentielle,  scolaire  et  sociale.    

  

1.2.5.2  Facteurs  relationnels  

  est   riche  en   information  sur   les  différentes  

relations   sociales   traduisent   des   dynamiques   qui   peuvent   grandement   faciliter   le   processus  
  

  

effet,  selon  Verónica  De  Miguel  Luken  et  Mark  Tra
«  natifs  

préjugés  bidir

même,  favorise  une  meilleure  intégration.    

De   plus,   les   natifs   peuvent   jouer   un   rôle   de   soutien   important   pour   les  migrants   (De  Miguel  
Luken  et  Tranmer,  2010).  Dans  une  étude  portant  sur  les  immigrants  péruviens  et  marocains  en  
Espagne,   Manuel  
liens  avec  
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soient   primordiaux   sur   le   plan   affectif,   il   semble   que   les   besoins   instrumentaux   et  matériels  
(informer   sur   les   ressources,   trouver   un   logement,   etc.)   soient   aussi   comblés   par   les   gens   du  

  

particulière  au  contact   intercultu

   soit   un   indicateur  

scolaire  (McAndrew,  1994;  Van  Houtte  et  Stevens,  2009).    

s  natifs,  le  

(Fréchette  et  Assogba,  2000).  De  Miguel  Luken  et  Tranmer   (2010)  ajoutent  que   le  manque  de  
contact   avec   des   natifs,   comme  discuté   précédemment,   peut   être  occasionné   par   la   pression  

certains   immigrants.   Les   adolescents   immigrants   venus   avec   une   famille   très   liée   à   la  

immigrants  en  milieu  scolaire  sera  facilitée  si  ces  derniers  développent  des  liens  avec  les  élèves  
québécois.    

Le  racisme  et  la  discrimination    

auteurs   vont   mê
facteurs  qui  influencent  la  formation  de  réseaux  sociaux  chez  les  jeunes  immigrants  (Hsin-‐Chun  
Tsai,  2006).    

En  effet,  Kanouté  (2007)   rapporte  que   le   racisme  a  un  effet  significatif   sur   la  construction  des  

   Jenny  Hsin-‐Chun   Tsai   (2006)  observe   quant   à  elle   que   le  
racisme  est,  chez  les  adolescents  immigrants  dans  les  pays  majoritairement  blancs,   le  principal  
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environnement   scolaire   un   contexte   socioculturel   qui   détériore   la   relation   entre  
-‐Chun  Tsai  (2006),  ceux  

sentent   la  

leurs  pairs  comme  celui  venant  du  personnel  enseignant,  est   le  principal   thème  ayant  émergé  
dans   cette   étude   réalisée   auprès   de   vingt-‐quatre   jeunes   migrants   au   moyen   de   groupes   de  
discussion.   Les   élèves   adolescents   interviewés   disaient   vivre   des   tensions   liées   à   leurs  
différences,  notamment  en  ce  qui  concerne   la  couleur  de   la  peau  (Ringel  et  al.,  2009).   Ignacio  
Correa-‐

  élèves  immigrants.  Cela  ne  semble  pas  être  un  cas  isolé.  En  effet,  selon  une  
étude  récente  de  Vatz-‐Laaroussi,  il  semble  que  «  les  jeunes  continuent  à  intégrer  une  perception  
de   la   différence   qui   renforce   les   stéréotypes   et   préjugés  »   (2011   de   Steinbach  

secondaire  un  énorme  clivage  entre  le  «  Eux  »  et  le  «  Nous  »,  entre  les  élèves  québécois  et  les  
Autres.    

intégration,   les   jeunes   répondants   affirment  
avoir  vécu  des  expériences  évidentes  de  racisme  (Ringel  et  al.  2009;  Correa-‐Velez,  2010;  Fangen,  
2010;   TCRI,   2011).   Elles   peuvent   se   traduire   par   des   agressions   verbales   et   physiques,   de   la  
discrimination,   du   ha -‐Velez,   2010;   Frangen,   2010;   TCRI,  
2011).   Plus   subtilement,   le   racisme   peut   prendre   la   forme   de   regards   pernicieux   ou   tout  

pér
immigrants  peuvent  vivre  un  stress  émotionnel  important,  se  sentir  dévalués,  ne  pas  développer  

rethnique  et  même  
développer  des  comportements  déviants,  néfastes  pour  leur  intégration  sociale  (Omvidar,  2002;  
Correa-‐

partenance  (Hsin-‐Chun  Tsai,  2006;  Gungor,  2011).  
Hsin-‐Chun  Tsai   (2006)   indique  que,  dans  un  contexte  multiculturel,   le   regroupement  racial  est  

  

Le  racisme  est  une  forme  de  rejet  social  qui

groupes  les  uns  contre  les  autres,  sans  cohésion.  La  discrimination  de  la  part  des  enseignants  et  
des   pairs,   ain
entraîne   des   difficultés   sur   le   plan   social.   Ces   difficultés,   qui   peuvent   mener   à   des   tensions  
raciales,   nuisent   à   une   intégration   harmonieuse   (Vatz-‐Laaroussi   et   al.,   2005;   Bouchamma,  
2009b;  Ringel  et  al.,  2009).  Cependant,  selon  Van  Houtte  et  Stevens  (2009),  les  écoles  sont  des  

en  diversifiant  les  réseaux  sociaux  des  élèves,  réduisant  ainsi  les  attitudes  ethnocentriques  et  les  
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1.2.5.3  Facteurs  liés  à  la  culture  

Le es,   religieuses   ou   éducatives,  
  

Les  différences  culturelles    

peut  influencer  positivement  (si  les  valeurs  sont  similaires)  ou  négativement  (si  les  valeurs  sont  
ement  chez  les  

jeunes.  Selon  un  rapport  de  la  Table  de  concertation  des  organismes  au  service  des  personnes  
réfugiées  et  immigrantes  (2011),  le  conflit  de  valeurs  est,  chez  les  adolescents  immigrants  âgés  
de  douze  à  dix-‐    le  plus   important.   En  effet,   l

et  al.,  2002).  Manço  va  plus   loin  en  affirmant  que  
«  la   différence   cu

  »  (2006  :  15).  De  fait,  la  différence  culturelle  entre  les  jeunes  et  
   sujet,  

Bouchamma  (2009b),  affirme  que  les  jeunes  immigrants  se  sentent  différents  sur  le  plan  culturel  
et  que  le  décalage  entre  leurs  valeurs,  leurs  habitudes  et  leurs  croyances  et  celles  de  la  société  

part  de   leurs  pairs  canadiens,  ce  qui  a  un  
effet  néfaste  sur  leurs  relations  avec  ces  derniers.  

Les  conflits  intergénérationnels  

En  plus  de  créer  des  tensions  avec  les  autres  élèves,  les  différences  entre  les  valeurs  prônées  à  
la  maison  et  celles  de  la  soc

la  famille  immigrante,  notamment  sur  le  plan  des  valeurs,  est  présenté  comme  ayant  beaucoup  

«  de  nombreux  jeunes  immigrants  se  sentent  déchirés  entre  le  désir  de  trouver  leur  place  parmi  
leurs  pairs  et  la  volonté  de  satisfaire  les  attentes  de  leurs  parents  »  (2008  
suggèrent  quant  à  eux  que  les  conflits  intergénérationnels  au  sein  des  familles  immigrantes  sont  
généralement   liés   à   une   adaptation   culturelle   plus   rapide   des   enfants   que   des   parents   à   la  

e  un  clivage   important   (Kia-‐Keating  et  Ellis,  2007;  Tyyskä,  2008).   Il  

quotidienne  (Aghasi-‐Sorkhabi,  2009;  Ringel  et  al.,  2009).  Omvidar  (2002)  ajoute  que  le  conflit  de  
valeurs  peut  être  plus  imposant  pour  les  jeunes  filles  que  pour  les  jeunes  garçons.  Si,  comme  les  
adolescents   de   sexe   masculin,   les   jeunes   filles   vivent   souvent   dans   deux   cultures  :   une   à   la  
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opposé  ou  aux  relations  amoureuses,  qui  sont  synonymes  de  sexualité  pré-‐conjugale  (Omvidar,  
2002;  Tyyskä,  2008).  Cette  constatation  est  corroborée  par  Tyyskä  (2008),  qui  soutient  que   les  
craintes  et  les  attentes  des  parents  en  ce  qui  a  trait  aux  relations  sociales  de  leurs  enfants  avec  
leurs  pairs  diffèrent  en  fonction  du  sexe.  

identitaires  et  sociaux  importants  qui  auront  un  impact  sur  leur  intégration  sociale.  Selon  Nancy  
Gonzales   et   ses   collaborateu

leurs  pairs  (Gonzales  et  al.,  2005).    

Le  style  parental  

Manço  

socioculturelle  de  la  famille,  un  style  parental  «  cohésif  »  permettrait  aux  jeunes  de  développer  
des   compétences   sociales  et  des   stratégies  qui   favoriseraient   leur   intégration   sociale   (Manço,  

arissa  Rezvan  Nia   (2007)   indiquent  que   le  style  
  

sociale   des   adolescents   immigrants.   Au   contraire,   à   la   lumière   de   ses   résultats,   il   avance  

il  fournit  un  sentiment  de  sécurité  et  un  soutien  affectif.  

respecter  et  valoriser  leur  appartenance  à  leur  culture  serait  des  facteurs  non  négligeables  pour  
et  al.,  2002).  Somme  

culture  et  de  valeur  sont  

-‐Sorkhabi,  2009).  

  

1.2.5.   

Comme  le  souligne  Vatz-‐Larroussi  «  
de  nouveaux  arrivants  arrivent,  ce  sont  aussi  les  structures  qui  doivent  permettre  et  favoriser  les  
interactions  »   (2011  :   25).   Ainsi,   il   semble   que   des   éléments   de   nature   organisationnelle,   tels  

sensibilisation  interculturelle  ainsi  qu
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en   place   pour   son   apprentissage.   Alors   que   certains   auteurs   soutiennent   que   le  modèle   des  
classes   accueil,   par   sa  nécessité   sur   le  plan   linguistique,   favorise  

  

Nombreuses  sont  les  études  qui  ont  démontré  que  les  programmes  de  classes  accueil  dans  les  
écoles   secondaires   du   Québec   présentaient   de   nombreux   désavantages   sur   le   plan   social   et  

Manço,   2006;   Steinbach,   2010;   Vatz-‐Laaroussi   et   Steinbach,   2010).   En   effet,   dans   les   études  

linguistique  sont  similaires,  le  constat  est  le  même  
problème.   Pl
comme   des   cloisons   fermées   qui  maintiennent   les   étudiants   immigrants   isolés   des   étudiants  

-‐Chun  Tsai  (2006)  démontrent  que  pour  
les  adolescents  immigrants,  la  classe  accueil  en  tant  que  telle  devient  un  symbole  de  différence  

eaux  sociaux  que  développent  les  
élèves   américains,   en   créant   une   sorte   de   frontière   sociale   entre   les   élèves   (Hsin-‐Chun   Tsai,  

arrivants  peinent  à  socialiser  et  à  créer  des  liens  avec  eux.  Cet  isolement  physique  contribue  à  
perpétuer   la   séparation   entre   les   élèves   natifs   et   immigrants   et   à   créer   des   occasions  

-‐Chun  Tsai,  2006).  Ce  clivage  peut  mener  
à  la  ghettoïsa   

e  de  
quartier,   les   clientèles   sont   souvent   rassemblées   dans   les   mêmes   secteurs   pour   des   raisons  
organisationnelles   ou   administratives.   Or,   selon   la   Table   de   concertation   des   organismes   au  
service  des  personnes   réfugiées  et   immigrantes   (2011),   les  enfants   scolarisés  hors  du  quartier  
où   ils  vivent  sont  pénalisés  de  deux  façons  

ppartenance   à   leur   école,   devant   la   quitter   dès   la   fin   des  
cours  pour  rentrer  en  autobus,  ce  qui   les  empêchent  de  socialiser  au  service  de  garde  ou   lors  

  

Finalement,   alors   que   le   principal   but   poursuivi   par   le   programme   des   classes   accueil   est  

(Steinbach,   2010).   Au   contraire,   il   semblerait   que   la   fréquentation   des   classes   ordinaires,  
  échanges   langagiers   authentiques  »   avec   de   jeunes   francophones,  
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2009;  Steinbach,  2010).  Somme  toute,  la  mesure  de  classes  accueil  ne  semble  pas  être  favorable  
  

  

l  est  avancé  que  les  institutions  scolaires  ayant  développé  des  

gardien   veillant   à   faire  de   la  médiation  en   cas  de   conflit   entre   les  élèves   (Talmon,  2004).  Ces  
activités   permettent   de   contrer   la   méconnaissance   des   cultures   et   ainsi   de   diminuer   les  

Plan  
cation   interculturelle   lié   à   la   politique   du  

même  nom,  le  gouvernement  québécois  proposait  diverses  mesures  scolaires  afin  «   éduquer  
les   élèves   à   la   connaissance   du   patrimoine   collectif,   à   la   reconnaissance   de   la   diversité   et   au  
respect   des   valeurs   démocratiques  »,   dans   le   but   de   favoriser   le   vivre   ensemble   dans   une  

(MELS,  1998  :  8).    

Les  activités  parascolaires  

arrivants   (Gouvernement  du  Québec,   1998;  Khanlou  et  al.,   2002;   Talmon,  2004;  Bouchamma,  
2009b).   En   effet,   ces   activités   sportives,   théâtrales,   musicales   et   autres   sont   des  moyens   de  

et   al.,   2002).  De   la  même   façon,  
pour  Allen   (2006),   la   participation   sociale   des   élèves   immigrants   facilite   leur   inclusion   dans   la  

ne  
importance  capitale  pour  les  adolescents  immigrants,  car  elles  offrent  des  possibilités  de  contact  

  

Les  liens  école-‐famille  et  école-‐communauté  

De  plus,   il  semble  que  certains  établissements  scolaires  multiethniques  aient  trouvé  une  façon  
-‐scolaire  des  élèves  immigrants,  en  renforçant  les  divers  liens  entre  

-‐Sorkhabi,  2009;  Bouchamma,  2009b;  Lusignan,  2009).  Pour  ce  faire,  
les   auteurs   suggèrent   notamment   que   les   écoles  organisent   des   activités   spécifiques   pour   les  
parents,   pour   favoriser   leur   implication   active   plutôt   que   passive,   ou   encore   de   former   un  
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les  
immigrantes,  comme  un  médiateur  culturel  entre  les  écoles  et  les  familles  (Vatz-‐Laaroussi  et  al.,  
2005;  Bouchamma,  2009b).  

-‐Laaroussi  et  al.,  2005),  il  est  également  essentiel  que  
les  écoles  utilisent  les  ressources  offertes  par  les  communautés,  

  
  »  

(MELS,   1998  :   23).   Cette   participation   de   tous   les   acteurs   concernés,   notamment   par   une  

LS,  1998).    

Les  liens  avec  le  personnel  scolaire  

résultats   indiquent   que   les   élèves   et   leurs   familles   ont   désigné   les   enseignants   comme   des  
«  tuteurs   de   résilience  

-‐Sorkhabi  (2009)  
et   Vatz-‐Laaroussi   et   ses   collaborateurs   (2005).   Bouchamma   (2009b)   souligne   également  
que  «  les   enseignants,   par   leurs   encouragements   et   leur   participation   aux   règlements   de  

ivants  »   (Bouchamma,  
2009b  

auprès   des   jeunes   immigrants   eux-‐mêmes   (CCDS,   2000)   démontrent   que   bon   nombre   de  
participants  affirmaient  que   les  enseignants  pouvaient   faire  partie  du  problème  plutôt  que  de  

collaborateurs   (2009),   dans   laquelle   les   participants,   de   jeunes   immigrants,   dénoncent   le  
comportement   discriminatoire   de   certains   enseignants   comme   étant   nuisible   dans   leur  

  

Cette   recension   des   écrits   témoigne   du   fait   que   les   facteurs   qui   influencent   la   trajectoire  

touchant  une  multitude  de  sphères  de  la  vie  de  ces  nouveaux  arrivants.  Certains  de  ces  facteurs  
t   plus   ardue,   lui   font   obstacle.  

Parmi  les  plus  répandus  dans  la  littérature  sur  le  sujet,  nous  retrouvons  la  maîtrise  de  la  langue  

culturelles.   Les   études   recensées   présentent   cependant   certaines   limites,   abordées   dans   la  
section  suivante.  

  

  

  



  

37  
  

1.3  Limites  des  études  recensées    

Les   études   choisies   pour   la   recension   des   écrits   du   présent  mémoire   comprennent   plusieurs  

recherches   choisies   portent   majoritairement   sur  

tres  encore  portent  sur  les  enfants  en  plus  des  

o-‐

sur  ce  sujet  se  faisant  plus  rares.  En  outre,  plusieurs  études  portent  sur  plusieurs  dimensions  de  

  été  utilisé  de  façon  différente  par  les  auteurs,   les  

entraîner  un  manque  de  précision  des  informations  recueillies.  Une  autre  lacune  est  reliée  aux  
populations  étudiées  dans  certaines  études.  De   fait,  des  études  visent  des  groupes   très  précis  
(ex.   les   adolescents   immigrants   éthiopiens   en   Israël   (Ringel   et   al.,   2009)),   ce   qui   rend   les  

ntes   dans  

de   Québec.   Il   reste   cependant   que   bon   nombre   des   recherches   choisies   ont   une   population  
  

Par  
-‐

majorité   des   articles   sélectionnés   utilisaient   une   approche  uniquement   quantitative,   les   devis  

de   la   nature   des   données   menant   aux   résultats   répertoriés   aurait   favorisé   un   portrait   plus  
complet  du  phénomène.  Finalement,  possédant  peu  de  données  sur   la  population   immigrante  

  

  

1.4  Pertinence  scientifique  et  sociale  

Québec,   et   plus   particulièrement   dans   la   ville   de   Québec.   En   effet,   le  
socio-‐scolaire   des  

  

est   peu   préparée   à   recevoir   ces   populations   immigrantes.   Toussaint   (2010)   renchérit   en  
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affirmant  que,  bien  que  certaines  écoles  du  Québec  reçoivent  des  élèves  immigrants  depuis  plus  
-‐

québécois.   Vatz-‐    immigrants   dans   les   villes   à  

supplémentaires.  En  effet,  Vatz-‐Laaroussi  et  Steinbach  ajoutent  que  :  

Si   les   pratiques   interculturelles   en   milieu   scolaire   sont   bien   ancrées   dans  
certaines  écoles  montréalaises,  où  la  diversité  ethnique  et  culturelle  fait  partie  
du  paysage  depuis  de  nombreuses  années,  il  en  va  autrement  dans  les  régions  
du  Québec  nouvellement  exposées  à  cette  diversification  de   leurs  populations  
(2010  :  43).  

des   adolescents   dans   le   contexte   particulier   que   présente   la   ville   de   Québec.   Cette   dernière  
ration  dans  ses  commissions  

a  posteriori,  de  pallier  les  
difficultés  que  pose  ce  nouveau  contexte  de  diversité.  Cette  recherche  présentera  des  résultats,  

les   divers   acteurs   éducatifs  
(élèves,  enseignants,   intervenants  sociaux,  partenaires  communautaires,  administrateurs,  etc.),  
dont  les  travailleurs  sociaux.   ation  
sociale   en   milieu   scolaire   que   les   écoles   pourront   améliorer   leur   préparation   à   recevoir   ces  
jeunes.  

De   plus,   les   problèmes   engendrés   par   une   intégration   sociale   déficiente   sont   révélateurs   de  
  

jeunes  immigrants  auront  eux-‐

adolescents  dans   leur  pro

Marianne   Jacquet   et   ses   collaborateurs   (2011),   il   importe   de   comprendre   la   multitude   de  
facteu

  

derniers  seront  bientôt  des  citoyens  à  part  entière.  Le  succès  de  leur  intégration  sociale  permet  

également  pour   la  société  au  sens   large.  Enfin,  ce  projet  permettra  aux   jeunes   interviewés  de  
tion  au  Québec,  une  étape   importante  de  

leur  vie  de  migrant.  

En   ce   qui   a   trait   à   la   pertinence   scientifique   de   ce   projet   de   mémoire,   il   contribuera   au  
développement   des   connaissances   scientifiques   de   quatre   façons   principales,   en   lien   avec   les  
limites   des  
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immigrants,   alors  que   ces  derniers   sont   souvent  exclus  de   la  définition  des  problèmes  qui   les  
et  al.,  2010).  McAndrew  

question   de   leur   intégration   et   ce   projet   cherche   à   pallier   cette   lacune.   En   outre,   puisque   la  
grande  majorité  des  études  recensées  utilisent  une  méthode  quantitative    (Foroughi  et  al.,  2001;  

ive,   notamment   par   des   entrevues   en   profondeur   qui   pourront  
apporter   une   perspective   différente   sur   le   sujet.   De   plus,   alors   que   la   majorité   des   études  

Ringel   et   al.,  
2009  ;   De  Miguel   Luken   et   Tranmer,   2010;   Agirdag,   Van   Houtte   et   Van   Avermaet,   2011),   ce  
projet  propose  de   se  pencher  précisément   sur   la   situation  de   la  ville  de  Québec,  puisque  peu  

lieu  
francophone,   peu   de   diversité   culturelle,   etc.).   Finalement,   nous   disposons   à   ce   jour   de  

académique)   (Armand,   2005;   McAndrew,   1994,   2001;   Steinbach,   2009),   mais   peu   sur   la  
  

Ainsi,  cette  étude  a  pour  objectif  général  de  mieux  connaître  le  processus  d'intégration  sociale  
en  milieu   scolaire   des   adolescents   immigrants.   Plus   particulièrement,   les   objectifs   spécifiques  
visés  sont  :  

-‐scolaire.  

2.   Identifier  et  décrire   les  différents   facteurs  qui   facilitent  ou   font  obstacle  
au  processus  d'intégration  socio-‐scolaire  des  adolescents  immigrants.  

Pour   atteindre   ces   objectifs,   la   question   générale   de   recherche   qui   suit   oriente   la   présente  
étude  :  «  Selon   la  perception  des  adolescents   immigrants  à  Québec,  quels  sont   les   facteurs  qui  
influencent  leur  intégration  socio-‐scolaire?»  

	  



  

  



  

  

CHAPITRE  2  -‐  CADRE  THEORIQUE  ET  CONCEPTUEL  

  

processus   de   recherche.  Ce   chapitre   a   donc   pour  
objectif   de   présenter   les   balises   théoriques   sur   lesquelles   repose   la   présente   étude.   Ainsi,   la  
posture   épistémologique   adoptée   et   sa   pertinence   dans   le   cadre   de   cette   recherche   y   sont  
présentées.  Puis,   la  pe
Enfin,  suivent  les  définitions  des  différents  concepts  qui  sous-‐tendent  cette  recherche  et,  par  le  
fait  même,  qui  y  sont  intégrés.  

  

2.1  Paradigme  épistémologique  

2.1.1  Constructivisme  

Depuis  les  dernières  décennies,  plusieurs  auteurs  se  sont  intéressés  aux  études  interculturelles.  
Cependant,  il  ne  semble  toujours  pas  y  avoir,  dans  la  littérature,  de  consensus  épistémologique  

   et   Chrysostome,   2004).   Dans   le  
cadre   de   cette   recherche,   le   paradigme   constructiviste   a   été   retenu   comme   assise  

deux   raisons   principales  :   son   dessein   de   compréhension   des   phénomènes   sociaux   et   sa  
définition  de  la  réalité  comme  subjective  (Piaget  et  Garcia,  1987;  Raskin,  2002).  En  outre,  selon  
Mo  Yee  Lee  et  Gilbert   J.  Greene   (1999),   le  constructivisme  propose  une  orientation   théorique  

  

caractérisée   comme   un   processus   de   définition   subjectif,   inductif   et   qualitatif   (Sexton,   1997;  

ultimement,   de   pouvoir   prédire   ou   contrôler   un   phénomène,   la   visée   de   la   recherche  
constructiviste  est  de  mieux  connaître  et  de  comprendre  un  phénomène  social  (Guba  et  Lincoln,  

r   (Guba  et   Lincoln,   1994).  

prémisse  
est  acteur,  producteur  de  connaissance   

La   présente   recherche   considère   ces   dimensions   épistémologiques   et   méthodologiques.   En  

bien   les   conditions   et   les   processus   qui   ont   favorisé   son   émergence   (Raskin,   2002).   Ainsi,   la  

non,   mais   bien   de   comprendre   les   éléments   influençant   ce   processus.   De   plus,   le   devis  
méthodologiq
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phénomène   social   de   façon   subjective.   En   effet,   suite   aux   informations   soulevées   dans   la  

immigrants  eux-‐mêmes,  par  des  entrevues  qualitatives  leur  permettant  de  mettre  en  mots  leurs  

celui-‐ci.  Dans  ce  cas-‐ci,  conformément  à  une  démarche  constructiviste,   le  point  de  départ  pour  

Dans  cet  esprit,  comme  le  souligne  François  Dubet  :    

-‐
intégration  des  jeunes  immigrants  dans  le  système  scolaire,  mais  de  se  tourner  

histoire  particulière  (1994  :  258).    

constructionnisme   social.   En   effet,   cette   école   de   pensée   propose   deux   concepts   qui   sont   au  
  

À   la   différence   des   constructivismes   herméneutique   et   radical,   le   constructionnisme   social  
conçoit  que  si  la  réalité  est  subjective  et  propre  à  chaque  individu,  elle  est  néanmoins  influencée  
par  une  multitude  de  facteurs  culturels,  historiques,  politiques,  économiques  et  sociaux  (Lee  et  

sociale.  En  effet,  pour  les  tenants  de  cette  école,  la  réalité  est  perçue  comme  étant  façonnée  par  
les   procédés   sociaux   (Lee   et   Greene,   1999;   Raskin,   2002).   Le   chercheur   constructionniste   qui  

est   question  

sand,   Kaufmann   et   Joye,   2007).   Ce   sont   ces  

ses   valeurs   et   ses   normes   (Grawitz,   1999).   Cette   étude   traite   précisément   de   cela,   car   en  
le,   elle   se   penchera   sur   les   interactions   entre   les   adolescents  

immigrants   et   les   différents   acteurs   en   présence,   et   plus   spécifiquement   avec   leurs   pairs   à  
  

En   outre,   selon   Jonathan   D.   Raskin   (2002)   et   Philippe   Baumard   (1997),   le   constructivisme  
conçoit  que  la  réalité,  en  plus  des  relations  interpersonnelles,  est  influencée  par  le  contexte  et  

particulièrement   adapté   à   la   recherche   en   contexte   interculturel,  
influencer   les   perceptions   individuelles   de   la   réalité   et   du   monde   qui   nous   entoure   (Lee   et  
Greene,  1999)  :  «  Social   constructionists   contend   that   there  are  as  many   realities  as   there  are  
cultures,  contexts,  and  ways  of  communicating  »  (Raskin,  2002  :  15).  Conséquemment,  le  savoir  

grandement   le  proc
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milieu   scolaire,   ainsi   que   sur   un   lieu   donné   avec   ses   particularités,   la   ville   de   Québec,   que  

Montréal.   e  à  la  recherche  dans  le  champ  
  :  «  

stratégies,   représentations   et   projets  
  »  (Manço,  2006  :  18).    

Pour   toutes   ces   raisons,   le   constructivisme   social   est   une   orientation   théorique   pertinente  
   en   fait   relative   aux   interactions  

qui   permet   aux   individus   de   co-‐construire   leur   réalité,   ce   qui   est   particulièrement   approprié  
dans   le   présent   contexte   de  

  

  

2.1.2  Interactionnisme  symbolique  

concept  de  sens.  Selon  Andrea  Salvini  

concrétud

  
  »  (Le  Breton,  2008  

le   cas   de   la   présente   recherche,   avec  
connaît  une  diversité  culturelle  de  plus  en  plus  importante.    

Ce  courant  théorique  de  la  sociologie  américaine  connaît  deux  prémisses.  La  première  veut  que  
la  société  soit  le  produit  des  interactions  entre  les  individus  et  les  groupes  sociaux.  La  seconde  
suggère  que   le  sens  donné  à   la  réalité  soit  construit  par  ces  dites   interactions  (Blumer,  1962).  

la  socialisation,  un  élément  particulièrement  approprié  dans   le  cadre  de   la  présente  étude.  En  
   un   processus   de  

resocialisation   au   travers   duquel   les   individus   modifient   leur   schème   de   pensée   et  
reconstruisent   un   sens   (Jacob,   1993;   Fréchette   et   Assogba,   2000;   Legault   et   Fronteau,   2008).  

n   individu   fait   de   sa  
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réalité  est   générée   par   ses   interactions   avec   autrui   et   conditionne   son   rapport   au  monde   (Le  

Breton  affirme  que  «  le  monde  est  toujours  l
la  boîte  à  outils  de  ses  références  sociales  et  culturelles  »  (2008  :  49).  La  prise  en  considération  

individu  est  façonnée  par  ses  interactions  sociales  générales  ainsi  que  par  sa  socialisation.    

2011),  la  socialisation  

procédé  social  dynamique  et  
2011).   De   fait,   comme   mentionné   précédemment,   de   nombreux   auteurs   considèrent  

migrants  eux-‐mêmes  e

-‐scolaire  
des  adolescents  immigrants  tel  que  présenté  dans  cette  étude.  

ié  
(Ritzer,   2011).   Or,   en   cela,   il   exclut   des   perspectives   davantage  macro   et  micro,   considérant  
respectivement   les  structures  sociales   (ex.   institutions,   lois)  et   les   facteurs  psychologiques   (ex.  
émotions,  aspirations,  besoins),  et   réduit  à  néant   leurs   impacts  sur   les   individus,  ainsi  que  sur  
leur  définition  de  la  réalité  (Le  Breton,  2008;  Ritzer,  2011).  «  

sociale,   etc.,   en   composent   le   cadre,   mais   sans   déterminer   les   comportements  »   (Le   Breton,  
2008  :  42).  Cependant,  le  nouvel  interactionnisme  symbolique  (ou  post-‐
par   George   Herbert   Mead,   inclus   ces   autres   dimensions   (Sandstrom,   Martin   et   Fine,   2010;  

  

opose   des   orientations   méthodologiques   sur  

étudié  (Sandstrom  et  al.,  2010)

ise  une  
méthode  de  recherche  qualitative,  laquelle  sera  explicitée  au  chapitre  suivant  (Sandstrom  et  al.,  
2010).  
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En   conclusion,   en   adéquation   avec   le   paradigme   constructiviste   et   le   courant   de  

adolescents  immigrants  est  étudié  en  fonction  du  fait  que  la  réalité  est  subjective,  construite  par  
le  sujet  comme  expérience  individuelle,  et  façonnée  par  les  interactions  sociales  et  le  contexte.  
Ces   balises   épistémologiques,   conceptuelles   et   méthodologiques   orientent   la   présente  
recherche.  

  

2.2  Perspective  théorique    

les   époques,   les   disciplines   et   les   auteurs.   Des   nombreuses   variations   sous   le   thème   de  

modèle  ni  théorie  ne  se  trouvait  véritablement  adapté  au  sujet  de  cette  recherche,  du  moins,  de  
ceux  répertoriés  dans  la  recension  des  écrits  effectuée  dans  le  cadre  de  ce  mémoire.  Ils  étaient  
tantôt   imprécis,   ou,   dans   certains   autres   cas,   portaient   sur   des   dimensions   trop   pointues   de  

on  socio-‐scolaire  des  adolescents   immigrants,  divers  auteurs  ont  tenté  
de  baliser   ce  phénomène.  Ainsi,  afin  de   répondre  aux  besoins  de   la  présente   recherche,   il  est  

on  

-‐scolaires  de  McAndrew  (1994).  Finalement,  elle  

Houtte  et  Stevens  (2009).  

  

2      

ants,   dont   les  

AIMS,  conçu  par  Berry  (2006,  2010)  qui  nous  
intéresse   dans   le   cadre   de   la   présente   recherche.  

  :   le  
maintien  de  la  cul
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Source  :   Berry   (2006,  
2010)  

  

Ainsi,  selon  cet  auteur,  

des  natifs  et  en  faisant  partie  intégrante  de  la  société  (Berry  et  Sabatier,  2010).  En  outre,  il  faut  

accueil.  

Pour  Berry,  des  jeunes  qui  sont  «  intégrés  »  entretiennent  donc  des  contacts  avec  leurs  groupes  

majoritaire   (Berry   et   al.,   2006).   Cette   stratégie,   aussi   appelée   attitude   ou   compétence  

(Gonzalez  et  al.,  2005).  Les  jeunes  immigrants  peuvent  alors  sentir  un  fort  attachement  envers  

étant  la  mieux  adaptée.  En  effet,  selon  Berry  et  Sabatier  (2010),  les  immigrants  qui  choisissent  la  
-‐être  

psychologique.   Ils   rapportent   une  meilleure   estime   de   soi,   vivent  moins   de   discrimination   et  

aire  de  la  présente  étude.  
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2.2.2  Les  indicateurs  socio-‐scolaires  de  Marie  McAndrew  
autrement  

spécifiquement  par  rapport  à  celle-‐ci  et  

phénomène  strictement  culturel,  le  modèle  proposé  par  Berry  (2006,  2010)  doit  être  complété.  

Ainsi,  le  cadre  thé

   réussite  
académique,  McAndrew  a  identifié  la  nécessité  de  développer  des  indicateurs  sociaux  en  ce  qui  

omme   la   transmission   des   connaissances,   sont   fréquemment  

troi
(1994).    

  
population  immigrante  au  sein  des  institutions  scolaires.  Il  semble  que  le  contact  quotidien  avec  
un   nombre   significatif   de   pairs   appartenant   à   la   population   native   soit   important   pour  

.  

En  second  lieu,  elle  nomme  la  qualité  des  relations  interethniques.  En  effet,  si  les  élèves  natifs  et  
immigrants  sont  en  contact,  encore  faut-‐
pas  garanti  par  la  simple  proximité  des  groupes.  La  qualité  des  relations  interethniques  réfère  à  
plusieurs   éléments,   tels   que   les   attitudes   et   les   perceptions   réciproques   des   jeunes   ou   les  

  de  souche  »  

troisième   indicateur   principal,  McAndrew   (1994)   nomme   la   participation   sociale   ou   collective  
aux  diverses   instances  ou  activités   scolaires.  Cet   indicateur  englobe,  entre  autres,   les  activités  

és   organisées   est   un   concept  
également   adopté   par   Van   Houtte   et   Stevens   (2009)   comme   étant   déterminant   pour  

ntégration  et  la  cohésion  sociales.  
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2.2.3  La  perception  de  Mieke  Van  Houtte  et  Peter  A.  J.  Stevens  
est  aussi  émotionnelle  

pa

sociométrie   (Van   Houtte   et   Stevens,   2009).   Cependant,   ces   auteurs   y   ajoutent   le   sentiment  

-‐à-‐dire  se  sentir   intégré  émotionnell
socio-‐scolaire  ont  été  démontrés  à  maintes  reprises.    

En  somme,  la  perspective  théorique  utilisée  pour  la  réalisation  de  ce  mémoire  reposera  sur  les  
repères   formulés   par   Berry   (2010),   McAndrew   (1994)   et   Van   Houtte   et   Stevens   (2009)   pour  

semble  que  cet  assemblage  de  balises  complémentaires  tirées  des  écrits  de  ces  auteurs  a  permis  
de  mettre   en   place   un   cadre   théorique   justifié   et   adéquat   pour   la   réalisation   de   la   présente  
étude.   Les   auteurs   choisis  mettent  en   relief  plusieurs   composantes  qui,   une   fois   rassemblées,  

phénomène  peut  être  étudié     

  

2.3  Définition  des  concepts  

Cette  section  présente  quatre  concepts  dont  la  compréhension  est  nécessaire  pour  la  réalisation  
e  recherche  et  qui,  par  le  

fait   même,   orientent   le   déroulement   de   la   démarche   scientifique.   Le   concept   principal  

de  milieu  scolaire.  

intégration   sociale   soit  défini  de  mille  et  une   façons  dans   la   littérature  
scientifique,   la   définition   suivante   a   été   conservée   aux   fins   de   ce   mémoire  :   «  

e   les  

les  groupes  et  la  société  »  [Trad.  Libre]  (Bosswick  et  Heckman,  2006:  2).  Plus  spécifiquement  en  
contexte  interculturel,  Berry  définit  le  concept     :    

  :   les  
tout   en   cherchant   à  

participer   socialement,   à   faire   partie   intégrante   de   la   société  »  [Trad.   Libre]  
(Berry  et  Sabatier,  2010:  193).    
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de  participation  socia

de  ce  mémoire  référera  aux  définitions  de  Bosswick  et  Heckman  (2006),  de  Berry   (2010)  et  de  
McAndrew  (1994).    

immigrant   réfère   quant   à   lui   à   une   personne   qui   exécute   un   «  mouvement  
  »  

(Barker,  2003:  209)   [Trad.  Libre].  Plus  précisément,  Citoyenneté  et   immigration  Canada  définit  
  :   le   regroupement   familial,   les   immigrants   économiques   et   les  

personnes   protégées,   aussi   appelées   réfugiées   (CIC,   2007).   Les   immigrants   reçus   dans   la  
catégorie  du  
répondant   déjà   au   Canada   et   que   ce   dernier   souhaite   parrainer.   La   catégorie   «  immigrant  
économique  »   fait   quant   à   elle   référence   aux   immigrants   sélectionnés   par   le   Canada   pour  

immigrants   ayant  un  besoin  de  protection  au  Canada,  dont   le   statut  de   réfugié   au   sens  de   la  
Convention  de  Genève,  comme  décrit  précédemment,  a  été  reconnu  Canada  (CIC,  2007).    

adolescence  (adolescent)  réfère  quant  à  lui  à  la  
   et   dix-‐

transition   physique,   sexuelle,   cognitive,   sociale   et   émotionnelle,   caractérisée   par   des  
changements  rapides  et  importants  (Encyclopedia  of  Social  Work,  2008).  Finalement,  le  contexte  
particulier  dans  lequel  le  p milieu  scolaire,  dans  ce  cas-‐

  :   «  relatif   ou   propre   aux   écoles,   à  
  »  (Petit  Robert,  2007:  2329).   Il  

élèves  allophones,  etc.).  

Ces  différents  concepts  ont  servi  de  balises  lors  de  la  mise  en  place  du  projet  de  recherche.  Le  

tableau   suivant   présente  

recueillies  dans   la   recension  des  écrits.  Ce  sont  ces  différentes  dimensions  qui  ont  orienté,  en  

Voir  tableau  page  suivante)  
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cadre  de  ce  projet.    

Concepts   Dimensions   Indicateurs  

Intégration  

sociale  en  milieu  scolaire  

Relationnelle    

(qualité  et  nature  des  
relations)  

 Liens  avec  des  élèves  natifs  
 Liens  avec  des  élèves  de  la  même  origine  
 Liens  avec  des  élèves  immigrants  
 Liens  avec  le  personnel  scolaire  
   

Culturelle    

(cultures  en  présence  à  
  

Pratiques  

 Éducatives  
 Familiales  
 Religieuses  

Valeurs  

 Éducatives  
 Familiales  
 Religieuses  

Organisationnelle    

(organisation  et  structure  
scolaire)  

  

 
sensibilisation  interculturelle  

 Ressources  parascolaires  
  

 Qualité  et  fréquence  de  la  communication  avec  
la  famille  

 Présence  et  implication  des  organismes  
communautaires  

Adolescent  immigrant   Âge   13/14/15/16/17/18  

Genre   Homme/Femme  

Statut  immigration   Réfugié/Immigrant  économique/Regroupement  familial  

Origine   Asie/Afrique/Europe/Amérique/Océanie  

Langue  maternelle   Français/Autres  (diverses)  

	  

   



  

  

CHAPITRE  3  -‐  DEVIS  MÉTHODOLOGIQUE  

  

lecte  de  données  sont  exposés  et  justifiés.  Par  la  

éthiques  en  lien  avec  ce  projet  de  recherche  sont  discutés.    

  

3.1  Approche  privilégiée  

Ayant   choisi   de   réaliser   cette   étude   selon   un   paradigme   épistémologique   constructiviste,   le  
,   1997;   Giordano,   2003).   Cette   décision  

sujet   (Mayer,   Ouellet,   St-‐Jacques   et   Turcotte,   2000;   Giordano,   2003).   Comme   le   souligne  
Poisson  :   «  C'est   habituellement   à   partir   d'une   interprétation   du   monde   passant   par   la  
perspective  des  sujets  observés  qu'est  dégagée  la  signification  de  la  réalité  lorsque  l'on  se  sert  
d'une  approche  qualitative  en  recherche  »  (1983  :  373).  En  effet,  dans  la  recherche  qualitative,  

ue  et  inductive,  car  elle  visait  

associés,  en  partant  de  la  perception  des  adolescents  immigrants  qui  le  vivent.    

En   plus   de   mettre   les   sujets   au   centre   de   la   démarch
favorise   la   description   de   situations   quotidiennes,   dans   un   contexte   social   donné   et  
préférablement,  dans  un  cadre  naturel   (Deslauriers,  1991;  Giordano,  2003).  Cela  correspond  à  

ation   sociale   des   adolescents   en   milieu   scolaire,   un  
environnement  précis  dans  lequel  ils  évoluent  tous  les  jours.    

tant  en  ce  qui  a  trait  à  la  construction  de   -‐

détaillés   et   en   profondeur,   représentait   un   choix   propre   à   la   méthodologie   qualitative.   Le  
matériel  de  reche
qui  est  également  associé  à  cette  approche  (Deslauriers,  1991;  Giordano,  2003).    

jeun
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Michel   Dorais   (1993),   la   recherche   qualitative   de   type   empirique   ne   vise   pas   à   vérifier   des  
théories  existantes  déterminées  à  priori,  mais  bien  à  partir  du  vécu  des  acteurs  pour  créer  de  la  

pas  de  généraliser  les  résultats  obten
de   mieux   connaître   un   phénomène   en   obtenant   une   information   privilégiée,   provenant  
directement  des  acteurs  sociaux  eux-‐mêmes.    

téresse  à  un  processus  

phénomène  en  profondeur,  plutôt  que  de  chercher  à  être  extensif.  Comme  le  soulignent  Marta  
Anadón  et  François  Guillemet,  cette  approche  «  
des  phénomènes  humains  et  sociaux  »  (2007:  26),  ce  qui  en  fait,  dans  ce  cas-‐ci,  tout  son  intérêt.  

  

  

de   dans   le  
cadre   de   ce   mémoire.   La   ville   de   Québec   fait   référence   au   territoire   délimité   par   six  

-‐à-‐ 06).   Il   faut  mentionner   que   la  

immigrants  économiques,  les  réfugiés  et  ceux  reçus  dans  la  catégorie  du  regroupement  familial.  
Elle  
précédemment  (Encyclopedia  of  Social  Work,  2008) -‐à-‐dire  13  plutôt  
que  12  ans,  puisque  les  jeunes  immigrants  devront  être  arrivés  à  Québec  depuis  au  moins  un  an.  
Cette  contrainte  se  justifie  par  le  fait  que  les  jeunes  doivent  avoir  vécu  ou  amorcé  leur  processus  

Étant  donné  leur  âge  et  la  loi  
que  en  vigueur  au  Québec,   les  jeunes  fréquenteront  ou  auront  fréquenté  

  

  

3.3  Échantillonnage  

-‐probabiliste,   car   certaines  
caractéristiq

permet   pas   de   constituer   un   échantillon   statistiquement   représentatif,   ce   projet   ne   peut  
prétendre  à   la  généralisation  et  à   la  transférabilité  des  résultats.  Pour  atténuer   les   impacts  de  

une  variété  de  participants,  proportionnellement  à  certai
dans   la   population   (Mayer,   Ouellet,   St-‐Jacques   et   Turcotte,   2000).   Ainsi,   bien   que   les   jeunes  
immigrants  vivant  dans  la  ville  de  Québec  aient  des  profils  variés,  les  quotas  ont  été  choisis  en  
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fonction   de   certaines   caractéristiques   de   la   population   déterminées   au   préalable,   soit   le  
  

pour   représenter   des   quotas   significatifs,   ces   derniers   ont   plutôt   été   déterminés   par   la  
répartition  des   immigrants  sur   le  territoire  de   la  ville  de  Québec.  Comme  un  peu  plus  de  60  %  
des   immigrants   sont   concentrés   dans   seulement   deux   des   six   arrondissements,   soit   La   Cité-‐
Limoilou  et  Sainte-‐Foy-‐Sillery,   le  recrutement  des  participants  a  été  réalisé  à  parts  égales  dans  

  le  témoignage  de  

effet,  
-‐Charles     avec  4  

établissent   it   toutefois  pas  représentative  
de   la   situation  vécue  par   la   grande  majorité  de   la  population.  De  plus,   choisir   les  participants  
uniquement   en   fonction   de   leur   arrondissement   de   résidence   comporte   une   autre   limite,   de  
nature  organisationnelle.  En  effet,   le
pour   fréquenter   un   établissement   scolaire   plus   adapté   à   la   diversité   culturelle,   ayant  

pas.  Ainsi,  dans  chacun  des  arrondissements  visés,  il  y  a  une  commission  scolaire  :  
la  Commission  scolaire  des  Découvreurs  pour  le  territoire  de  Sainte-‐Foy/Sillery  et  la  Commission  
scolaire  de   la  Capitale  pour   celui   de  La  Cité-‐Limoilou.  Pour   chacune  de   ces  deux   commissions  

secondaire  De  Rochebelle,  à  Sainte-‐
même  nom.  Conséquemment,  ce  sont  ces  deux  écoles  secondaires,  une  par  arrondissement,  qui  
ont  été  visées  pour  le  recrutement  des  participants.    

La  seconde  caractéristique  choisie  pour  déterminer  les  quotas  est  le  sexe  des  jeunes.  Comme  la  
ommes  à  50,3  %  et  de  femmes  à  

49,7  %,   il   est   raisonnable  de   choisir  un  échantillon   comprenant  des   jeunes  des  deux   sexes  en  
proportion  égale  (50-‐

secondaire  Vanier.    

participants.   La   technique   boule-‐de-‐neige   aurait   été   adéquate,   car   elle  

(Mayer  et  al.,  2000).  De  
plus,   si   les   jeunes  peuvent  être  plus  difficiles   à   rejoindre  ou  à  mobiliser  pour  participer   à  des  
activités  de  recherche,  la  technique  boule  de  neige  aurait  permis  de  faciliter  le  recrutement  de  
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pas  à  ce   jou

ait  aussi  
été   appropriée   pour   la   réalisation   de   ce   projet   de   mémoire.   Aussi,   comme   les   adolescents  
immigrants   sont   portés   à   se   regrouper   (CCDS,   2000;   Bouchamma,   2009b),   ce   type  

rejoindre   des  
participants   (Browne,   2003).   Or,   comme   le   recrutement   réalisé   conjointement   avec   les  

  

  

3.4  Mode  de  collecte    

Afin   de   mettre   en   place   la   collecte   de   données,   les   deux   écoles   secondaires   choisies,   De  
Rochebelle   et   Vanier,   ont   été   contactées   pour   solliciter   leur   collaboration   au   projet.   Pour   ce  

uite  confirmé  leur  appui  au  

e  Rochebelle  au  mois  de  septembre  2011.    

Par   la   suite,   les   directions   des   écoles   ont   mandaté   des   conseillers   pédagogiques   et   des  

répondaient  aux  critères  déte
connaissant   bien   leur   population   étudiante.   Puis,   les   informateurs   clés   ont   été   contactés  
directement   par   la   chercheure   pour   leur   expliquer   le   projet   plus   en   détail,   répondre   à   leurs  
diverses  questions  et  élaborer  une  méthode  de  fonctionnement  pour   le  recrutement.  Ainsi,   ils  
ont   pu   par   la   suite   approcher   les   jeunes,   leur   présenter   le   projet   et   vérifier   leur   intérêt   à  
participer.  Avec  les  jeunes  qui  acceptaient  de  faire  partie  du  projet,  la  suite  a  été  organisée  de  

parents   leur   compréhension   et   leur   consentement.   La   compréhension   des   avantages   et   les  

éthiques,  telles  que  la  confidentialité  et  le  droit  de  se  retirer,  ont  été  assurées  dans  les  deux  cas.  
Afin   de   témoigner   de   leur   consentement   libre   et   éclairé   à   participer   à   la   recherche,   des  
formulaires   de   consentement   ont   été   signés   par   les   parents   avant   les   entrevues,   et   des  

nouveau  expliqué  la  nature,  les  objectifs  et  le  déroulement  du  projet.    
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3.5  Instruments  de  collecte  de  données  

-‐dirigée  à  questions  ouvertes   a  été  privilégiée  
comme  mode  de  collecte  de  données.  Ce  choix  se  justifie  par  le  fait  que  le  but  de  cette  étude  

ut  en  insistant  sur  les  facteurs  

qualitatif   est   considéré   comme   le   meilleur   moyen   de   percevoir   la   réalité   sociale   selon   la  
perspective   des   acteurs   sociaux   eux-‐mêmes est   particulièrement   intéressant   pour  

  Selon  Mayer  et  

  :  
angue  

maternelle,   âge,   etc.),   suivies   par   la   partie   principale   de   questions   ouvertes   portant   sur  
  (les   amis,   les   activités   sociales,  

entaine  de  sous-‐questions.  

  

3.6  Déroulement  de  la  collecte  de  données  

Le  déroulement  de  la  collecte  de  données  a  été  réalisé  en  deux  étapes.  Les  entrevues  réalisées  
tobre  

plus   tard,  entre   le  7  novembre  et   le  16  novembre  2011.  Les  douze  entretiens  ont  été   réalisés  
dans   les   institutions   scolaires   des   jeunes,   pendant   la   pause   de   dîner,   après   la   classe,   et   pour  
certains,  pendant  une  période  habituellement  allouée  à  la  francisation.  Les  écoles  ont  fourni  des  
locaux   de   classes   inoccupés   ou   des   salles   de   réunion   pour   assurer   la   confidentialité   et   une  

-‐

garantir   la   compréhension   des   participants   et   répondre   aux   questions,   le   cas   échéant.   Les  

enregistrés  de  façon  audio.  

  

  

À  la  suite  de  la  collecte  de  données,  les  informations  recueillies  ont  été  analysées.  Pour  ce  faire,  

qualitatives   de   Miles   et   Huberman   (1994,   dans   Mertens,   2005),   et   sur   le   modèle   de   la  
théorisation   ancrée,   tel   que   présenté   par   Donna  Mertens   (2005)   et      Kent   Sandstrom,   Daniel  
Martin  et  Gary  Fine  (2010).  La  théorisation  ancrée  est  une  méthode  interactive  de  construction  

logiques   tirées   de  
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Fine,  2010).  Cependant,  dans  ce  cas-‐

processus  en  partant  du  point  de  vue  de  ceux  qui  le  vivent,  les  adolescents  immigrants.  

  contenu  proprement  dite,  le  matériel  a  été  préparé.  En  effet,  
les   entrevues   réalisées   avec   les   douze   participants   ont   été   transcrites   de   façon   intégrale,   en  
veillant  à  ne  pas  omettre  de  détails  qui  pourraient  donner  une  signification  aux  propos  recueillis,  
par  exemple  les  silences,   les  hésitations  ou  les  mots  associés  à  un  jargon  propre  à  la  personne  
interviewée  (Mayer  et  al.

  

onnaissances  ou  de  membres  
du  personnel  scolaire  auxquels  ils  faisaient  référence.      

un  processus  continu  et  

-‐linéaire,  caractérisée  par  des  allers-‐
collecte   (Mertens,   2005  ;   Sandstrom   et   al.
déroulée.   Tel   que   mentionné   précédemment,   les   entrevues   auprès   des   participants   ont   été  
réalisées  en  deux  

observations,  notes  et  impressions  tirées  des  six  premières  entrevues.  Pour  faciliter  cette  étape,  
un   document   de   travail,   appelé   «  clé  »   dans   la   présente   étude,   a   été   rédigé   lors   de   la  
transcription   de   chaque   entrevue,   relatant   les   faits   saillants   des   rencontres.   Puis,   les  
transcriptions   intégrales   des   six   premières   entrevues   ont   également   été   parcourues.   Cette  
étape,  également  appelée  lecture  flottante  par  certains  auteurs,  a  permis  de  se  familiariser  avec  
le  matériel,  pour   identifier  des  correspondances,  des  différences,  des  patterns,  ou  encore  des  
faiblesses  ou  des  manquements  dans  les  informations  recueillies  (Mayer  et  al.,  2000  ;  Mertens,  
2005).    

cette  méthode  d'analyse,   influencée  par   les  données  déjà   recueillies   (Mertens,  2005).  Pour  se  
faire,   les  éléments  observés  ont  par   la   suite  été   inclus  dans   la  deuxième  phase  de  collecte  de  

rencontre,  aux  relations  discriminatoires  entre  élèves  immigrants,  au  rôle  des  élèves  québécois,  
MotivAction  

Jeunesse -‐retours  entre  la  collecte  et  
é  autant  de  fois  que  nécessaire  pour  atteindre  une  confirmation  
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(Mertens,  2005),  ces  étapes  ont,  dans  le  cas  présent,  été  effectuées  à  deux  moments  seulement,  
étant  donné  la  présence  de  limites  liées  au  temps.    

  
NVivo   9      »   ont   été  

nommés  à  partir  de  thèmes  répétitifs  tirés  de   la   lecture   flottante  des  douze  entrevues.   Il  y  en  
avait  une  dizain
une  que   les  données  recueillies  ont  été  examinées,  comparées  et  catégorisées.  Selon  Mertens  

cette  dernière  
pour  mettre  en  relation  les  informations  et  construire,  puis  raffiner  les  catégories,  découvrir  des  
exceptions   et   des   schémas   récurrents.   Les   catégories   créées   à   cette   étape   sont   flexibles,   et  

  :   supprimées,   sous-‐divisées,  ajoutées.  En  effet,  
alors   que   certains   thèmes   ont   été   mis   en   place   avant   le   début   du   codage,   les   autres   sont  

ont   ainsi   été   placés   dans   les   catégories,   étiquetées   de   façon   à   représenter   une   idée.   À   cette  
étape,  la  grande  majorité  des  lignes  de  texte  est  analysée,  afin  de  rester  attentif  aux  nouveaux  
éléments,   aux   idées   inédites   et   de   cette   façon,   réduire   les   inclinaisons   à   classer   les   données  
uniquement   dans   les   catégories   pré-‐déterminées   (Sandstrom   et   al.,   2010).   Ainsi,   comme  

ur   adopte   de   nouvelles  
perspectives  et  voit   les  données  sous  différents  angles.  Selon  Sandstrom  et  ses  collaborateurs  
(2010),  en  réalisant  cette  étape,   le  chercheur  tente  de  construire  une  compréhension  riche  du  

étudie,   cette   compréhension   étant   dérivée   en  

ouvert,  les  douze  transcriptions  ont  été  relues  en  fonction  de  chaque  thème,  de  façon  à  ne  pas  
oublier  des  éléments.  Dans  le  même  dessein,  des  recherches  par  mot  clé  ont  été  effectuées  afin  

  

Suite  au  codage  ouvert,  un  codage  appelé  «  axial  »  a  été  exécuté.  Cette  étape  consistait  à  faire  
les   liens  entre   les  di

reliées  entre  elles  et  quelles  sont  les  conséquences  de  ces  interactions.  Le  but  de  la  théorisation  

contexte   dans   lequel   il   se   produit   (Sandstrom   et   al.,   2010).   Contrairement   à  

  

au   codage  :   celle  de   la   rédaction  de  mémos.   Selon   Sandstrom  et   ses   collaborateurs   (2010),   la  
rédaction  de  mémos  permet  au  chercheur  de  transformer  des  données  descriptives  en  analyses.  



  

58  
  

thèmes  trouvés  et  à  observer  les  relations  entre  eux.  Puis,  plus  le  codage  avançait,  ils  servaient  à  

idées  (Sandstrom  et  al.,  2010)
les   données   les   plus   importantes,   ainsi   que   comment   et   pourquoi   elles   le   sont.   Au   total,  
quarante-‐   

  

  

che.  Bien  

beaucoup  plus  de  garçons  que  de  filles  voulaient  partici

donc   pas   été   contactés   et   le   recr
participantes.  

Par   ailleurs,   les   quelques   premières   entrevues   ont   fait   émerger   une   autre   embûche.   Les  
adolescents   rencontrés   peinaient   à   formuler   des   réponses   détaillées,   répondaient   de   façon  
monosyllabique  et  avaient  recours  à  maintes  reprises  à  la  réponse  :  «  je  ne  sais  pas  ».  Un  retour  
à  la  littérature  a  été  nécessaire,  pour  développer  des  techniques  et  trouver  des  astuces  afin  de  
stimuler  des  réponses  plus  développées  chez  les  jeunes.  Ainsi,  les  entrevues  se  sont  poursuivies  
en  formulant  des  mises  en  situation,  en  demandant  des  exemples  et  en  suggérant  de  raconter  
un   événement   plutôt   que   de   poser   une   question   directe.   Par   exemple,   il   était   demandé   au  

semaine,   plutôt   que   de   poser   directement   la   question   «  quelles   sont   tes   activités  
sociales  principales  

résentée  pendant  la  réalisation  des  entrevues  :  la  langue.  

  

cette   raison,   quelques   réponses   de   ces   deux   entrevues   sont   peu   détaillées   ou   sont   tout  
simplement   incomplètes.   De   surcroît,   certaines   questions   comprenaient   des   concepts   plus  
abstraits  qui  étaient  plus  difficiles  à  saisir  pour  les  jeunes,  que  ce  soit  en  raison  de  la  langue  ou  
simplement   de   leur   âge.   Ainsi,   les   mots   «  intégration  »   et   «  culture  »   ont   dû   être   mis   en  
contexte,  décrits,  inclus  dans  des  exemples,  etc.    

  

  

3.9  Aspects  éthiques  
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étaient  respectées  dans  la  réalisation  
de  ce  projet  de  mémoire,  plusieurs  actions  ont  été  
le  principe  primordial  du  consentement  libre  et  éclairé  des  participants  (Institut  de  recherche  en    
santé  du  Canada,  Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie  du  Canada,  Conseil  de  
recherches  en  sciences  humaines  du  Canada  [IRSC,  CRSNG,  CRSH],  1998),  deux  formulaires  ont  
été   utilisés  
populatio

personnes   vulnérables   (IRSC,   CRSNG,   CRSH,   1998),   le   consentement   des   parents,   en   plus   de  
-‐mêmes  a  été  obtenu.  Ainsi,  seuls  les  enfants  dont  les  parents  ont  

confirmé  leur  consentement  parental  par  écrit  ont  pu  participer  au  projet.    

Par  ailleurs,  afin  de  garantir  que  les  participants  étaient  en  mesure  de  comprendre  la  nature  et  

implications,   ses   avantages,   ses   inconvénients   et   les  mesures   de   confidentialité   relatives   aux  
informations  recueillies  a  été  distribué  lors  de  la  période  de  recrutement.  Les  coordonnées  de  la  
chercheure  étaient  disponibles  pour  permettre  aux  participants  de  la  rejoindre  facilement  pour  
toutes  questions  ou  informations  supplémentaires.    

Un  autre  aspect  éthique  considéré  dans  le  cadre  de  ce  projet  
des   avantages   et   des   inconvénients   (IRSC,   CRSNG,   CRSH,   1998).   En   effet,   la   répartition   des  
bienfaits  et  des  fardeaux  de  la  recherche  a  été  réfléchie  de  façon  à  ce  que,  pour  les  participants,  
les  inconvénients  à  mener  à  terme  ce  projet  de  mémoire  ne  soient  pas  plus  importants  que  les  
avantages.   Bien   que   la   participation   des   adolescents   soit   nécessaire   pour   atteindre   les   buts  
scientifiques   de   ce   projet,   la   collaboration   de   ces   derniers   ne   devrait   pas   entraîner   de  
conséquen
Toutefois,   il   se   peut   que   la   participation   au   projet,   par   le   fait   de   raconter   son   expérience,   ait  
suscité  des  réflexions  ou  ait  rappelé  certains  souvenirs  émouvants  ou  désagréables.  Dans  le  but  
de  minimiser  ces  inconvénients,  une  liste  de  ressources  pertinentes  et  accessibles,  comprenant  

comme  la  recherche  avec  des  sujets  humains  a  pour  but   le  développement  des  connaissances  

comme  ce  projet  de  recherche  a  aussi  la  visée  de  procurer  des  avantages  aux  participants  eux-‐
t  en  présentant  les  résultats  aux  jeunes  et  aux  parents  intéressés,  sous  

r  exemple  
par  des  articles  ou  des  communications,  que  ses  bénéfices  seront  optimisés.  

Enfin,   pour   veiller   au   principe   de   respect   de   la   vie   privée   et   des   renseignements   personnels  
(IRSC,   CRSNG,   CRSH,   1998),   une   attention   particulière   a   été   portée   à   la   confidentialité   des  
informations   recueillies.   Pour   ce   faire,   les   informations   obtenues   ont   été   utilisées   de   façon  

-‐à-‐
  un  pseudonyme  a  été  utilisé.  De  plus,  il  est  
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chercheure  a  eu  accès  au  matériel,  qui  a  été  gardé  dans  un  ordinateur  protégé  par  un  mot  de  
passe.   Les  données   re

  

Comme   cette   recherche   porte   sur   des   sujets   humains,   elle   a   été   approuvée   par   le   Comité  
commencer   le   recrutement   des  

-‐être   des   personnes.   Son   numéro  
-‐175/20-‐06-‐2011.  

 

     



  

  

CHAPITRE  4     ANALYSE  DES  RESULTATS  

	  

données   dont   le   procédé   a   été   détaillé   précédemment.   En   première   partie,   une   brève  

intégration   sociale   des  
participants   seront   abordés.   Enfin,   pour   répondre   aux   objectifs   de   la   présente   recherche,   les  

-‐scolaire   des   adolescents,   tels  
que  soulevés  pas  ceux-‐ci,  seront  exposés  et  décrits.  

  

  

Avant   de   présenter   les   résultats   de   cette   recherche,   il   est   nécessaire   de   dresser   un   portrait  
seront  

présentés   de   façon   individuelle,   puis   leurs   principales   caractéristiques   sociodémographiques  
seront   illustrées  sous  forme  de  tableau.  Suivra  une  mise  en  commun  de  ces  éléments,  dans   le  

ent,  une  brève  comparaison  
des  participants,  en  lien  avec  leur  milieu  scolaire  respectif,  sera  présentée.  Afin  de  préserver  la  
confidentialité  des  participants,  leurs  noms  ont  été  remplacés  par  des  pseudonymes.  

  

4.1.1  Présentation  individuelle  des  participants  

La   section   qui   suit   présente   les   jeunes   participants   de   façon   individuelle,   en   décrivant   leurs  
principales   caractéristiques   sociodémographiques,   ainsi   que   des   éléments   pertinents   dans   la  

s   font   référence  à   la   situation  
des   jeunes  au  moment  où   les  entrevues  ont  été  réalisées.  Les  portraits  des  six  participants  de  

  

  

Vanier  

Catalina  

Catalina  est  une  
Québec  avec  sa  famille  il  y  a  trois  ans,  comme  immigrante  indépendante.  Avant  de  venir,  elle  ne  

e  a  passé  quelques  

par   son   école.   Sur   le   plan   social,   elle   a   des   amis   québécois,   ainsi   que   des   amis   de   son   pays  
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pour  son  école.    

Nishad  

Nishad   a   quinze   ans   et   est   arrivé   au  Québec   avec   sa   famille   il   y   a   deux   ans   avec   le   statut   de  
r

la  majorité  des  périodes  dans  son  horaire  est  allouée  à  la  francisatio

  

Hang  

francisation.  Pour   lui,   le  français  est  une  grande  difficulté  et   il  se  dit  très  gêné  de  parler.  Hang  

  

Dalia  

À  quinze  ans,  Dalia  est  au  Québec  depuis  environ  de  trois  ans.  Elle  

en   francisation,   mais   également   en   classe   régulière.   Ses   principaux   amis,   des   compatriotes,  
fréquentent  une  école  différente,  ce  qui  fa
se  dit  elle-‐
stress  pour  elle.    

Marut  

é  de  quatorze  ans  

cependant   aussi   des   amis   québécois.   De   plus,   il   participe   à   de   nombreuses   activités  
parascolaires.    

Adrian  

t  
indépendant   avec   sa   famille   et   est  maintenant   au  Québec  depuis  quatre   ans.  Après  quelques  

parle   très   bien   le  
-‐Américains  comme  lui.  Il  se  
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décrit  comme  étant  extraverti,  parlant  à   tout   le  monde.   Il  participe  à  de  nombreuses  activités  
  

  

Rochebelle  

Hassan  

Hassan  est  âgé  de  dix-‐

Rochebelle
adapté   à   ses   besoins   scolaires.   Socialement,   il   trouve   cette   situation   difficile  :   il   préférait   les  

   il  se  sent  assez  seul,  mais  

participants,  il  connaissait  certains  de  ses  amis  avant  la  migration.    

Sunita  

Sunita  a  dix-‐
acceptée  comme  réfugiée  avec  sa  famille.  Elle  a  un  parcours  scolaire  similaire  à  celui  de  Hassan,  

  

Aminata  

Originaire   du   continent   africain,   Aminata   est   âgée   de   treize   ans.   Elle   est   au   Québec   depuis  
seulement  un  an,  à  la  suite  de  la  migration  de  sa  famille  pour  des  raisons  liées  au  regroupement  

gue  maternelle.  Elle  

pas  connaître  de  jeunes  de  son  origine  et  se  sent  très  seule.    

Lucie  

Lucie  est  une  Européenne  de  quinze  ans,  qui  a  immigré  au  Québec  voilà  près  de  deux  ans.  Elle  
est   venue   avec   sa   famille,   reçue   dans   la   catégorie   «  immigrants   économiques  ».   Avant   son  
départ,  elle  a  suivi  des  cours  de  français  pour  se  préparer  à  la  migration.  Pourtant,  son  arrivée  à  

  

Alicia  

  Sud.  Elle  a  quinze  ans  et  est  arrivée  il  y  a  presque  cinq  ans  
accompagnée   de   sa   famille,   dont   le   statut   était   «  immigrants   économiques  
recours  aux  mesures  de  francisation  depuis  deux  ans.  À  son  arrivée,  elle  était  gênée  et  avait  peu  
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Après  plusieurs  années,  elle  dit  se  sentir  bien  dans  son  école.    

Mateo  

venu  avec  sa  famille,  reçue  dans  la  catégorie  «  immigrant  économique  ».  Il  a  quinze  ans,  et,  tout  
comme  Alicia,  ne  fréquente  plus  les  classes  de  francisation.  Il  est  très  conscient  de  sa  trajectoire  

  
des  Québécois  comme  des  compatriotes,  et  il  est  très  actif  socialement.  

  

Tableau  3.  Données  sociodémographiques  des  participants  

  Les   informations   sociodémographiques   principales   des   participants   sont   regroupées   et  
synthétisées  dans  le  tableau  ci-‐dessous.  On  y  retrouve  des  informations  quant  à  leur  sexe,  leur  

  

  

     

#	   Pseudonymes	  
des	  participants	  

Sexe	   Origine	   Âge	   Temps	  écoulé	  
	  

Statut	  
	  

1	   Catalina	   F	   Amérique	  du	  Sud	   14	  ans	   3	  ans	   Économique	  

2	   Nishad	   M	   Asie	   15	  ans	   2	  ans	   Réfugié	  

3	   Hang	   M	   Asie	   16	  ans	   1	  an	  et	  4	  mois	   Réfugié	  

4	   Dalia	   F	   Amérique	  du	  Sud	   15	  ans	   3	  ans	  et	  2	  mois	   Réfugié	  

5	   Marut	   M	   Asie	   14	  ans	   1	  an	  et	  6	  mois	   Réfugié	  

6	   Adrian	   M	   Amérique	  du	  Sud	   15	  ans	   4	  ans	   Économique	  

7	   Hassan	   M	   Asie	   17	  ans	   2	  ans	  et	  3	  mois	   Réfugié	  

8	   Sunita	   F	   Asie	   17	  ans	   3	  ans	   Réfugié	  

9	   Aminata	   F	   Afrique	   13	  ans	   1	  an	   R.	  familial	  

10	   Lucie	   F	   Europe	   15	  ans	   1	  an	  et	  8	  mois	   Économique	  

11	   Alicia	   F	   Amérique	  du	  Sud	   15	  ans	   4	  ans	  et	  8	  mois	   Économique	  

12	   Mateo	   M	   Amérique	  du	  Sud	   15	  ans	   2	  ans	  et	  6	  mois	   Économique	  
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À  la  suite  de  la  présentation  des  participants  de  façon  individuelle,  voici  un  portrait  plus  général  

  
secondaire   De   Rochebelle,   et   finalement,   deux   autres   poursuivaient   leurs   études   au   Centre  

-‐Foy.  Ces  derniers  avaient,  à  leur  arrivée,  fait  un  passage  

que,   outre   les   balises   définissant   les   critères   de   sélection   (minimum   de   temps   écoulé   depuis  

informateurs  clés  uni   

continents  
du  S
bassins  de  réfugiés  arrivés  à  Québec  au  cours  des  dernières  années  venaient  principalement  de  

lection,   deux   statuts  

catégorie   des   immigrants   économiques,   alor
familial.    

pour   quatre   des   participants   rencontrés.   Étant   donné   que   des   éléments   liés   à   cette   situation  
seront   évoqués   dans   le   présent   chapitre,   il   est   nécessaire,   pour   mieux   les   comprendre,   de  
clarifier   certaines   informations.   En  effet,   parmi   les   jeunes   recrutés   à  De  Rochebelle   comme  à  
Vanier,   quatre   ont   connu   des   circonstances   pré-‐migratoire   et   migratoire   singulières.   Ils   font  

(Agence  des  Nations  Unies  pour  les  réfugiés  [UNHCR],  2009).  Ils  sont  donc  nés  ou  ont  passé  une  
gence   des  Nations  Unies   pour   les  

réfugiés,  ainsi  que   la  communauté   internationale,  ait  entrepris  de   les   réinstaller  dans  certains  
pays   tiers,   dont   le   Canada   (UNHCR,   2009).   Ainsi,   ils   ont  migré   de   façon  massive   au   cours   des  
dernières   années   et   la   quasi-‐totalité   de   leur   communauté   a   été   ré-‐établie   dans   des   villes  

accueille   un   nombre   important   de  migrants   de   cette   origine,   dont   plusieurs   se   connaissaient  
avant  la  migration  et  s
opéré  de  façon  commune  pour  ces  participants.  
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ans  et  le  plus  âgé,  dix-‐sept  ans.  Les  participants  étaient  arrivés  depuis  en  moyenne  deux  ans  et  

ailleurs  
-‐à-‐dire  six  dans  La  Cité/Limoilou  et  six  à  Sainte-‐Foy/Sillery/Cap-‐Rouge.    

le  cheminement  scolaire  actuel  était  très  varié.  En  effet,  quelques-‐

-‐à-‐
par   cycle   allouées   à   la   francisa
intégrés   aux   classes   régulières   à   temps   complet.   Finalement,   deux   adolescents   poursuivaient  

comme   langue   maternelle.   Cependant,   deux   jeunes   sur   douze   parlaient   la   langue  
  

  

4.1.3  Synthèse  comparative  des  participants  des  deux  écoles  

tres   caractéristiques  que   le   sexe,  on   retrouve   certaines  différences  entre   le  

Roc
seulement,  ce  qui  est  représentatif  de  la  population  étudiante  immigrante  de  cette  école,  moins  

mposition  ethnique  des  
deux  écoles  était  différente  

moins  longtemps  que  les  participants  de  De  Rochebelle.  Cela  pourrait,  entre  autres,  expliquer  le  
fait  que  

  alors  que  ceux  de  
-‐sept  ans.  Aussi,  

le,   ils   représentaient   la   minorité.   Finalement,   il  
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des  deux  groupes  de  répondants  ne  comportent  pas  de  différences  significatives  qui  pourraient  
être  attribuées  à  leurs  établissements  scolaires  respectifs.  

  

4.2  Présentation  des  résultats  

Le   but   de   la   présente   recherche   était   de   mettre   en   lumière   les   différents   facteurs   qui  
-‐scolaire  des  adolescents   immigrants,   selon   la  perception  de  ces  

derniers.   Ainsi,   dans   cette   section   seront   organisés,   puis   décrits,   les   différents   facteurs   qui  
-‐

ment  dits,  une  mise  en  contexte  est  
nécessaire.   En   effet,   après   avoir   décortiqué   les   données,   nombre   de   thèmes   abordés   par   les  

-‐
scolaire   des   adolescents   immigrants.  
objectifs  de  recherche,  ces  thèmes  seront  présentés  dans  la  section  qui  suit,  afin  de  dresser  un  
portrait   général   des   propos   des   jeunes   et   de   leurs   perceptions   concernant   leur   processus  

-‐rendu  des  circonstances  de  départ  du  pays  

principales   difficultés   rencontrées   par   ces   jeunes   lors   de   leur   intégration   seront   exposées.  
Finalement,  leurs  perceptions  de  leur  intégration  sociale  seront  abordées,  en  ce  qui  a  trait  à  la  

ce   chapitre   seront   présentés   plus   précisément   les   facteurs   qui   influencent   le   processus  
-‐scolaire  des  adolescents  immigrants,  tel  que  ces  derniers  le  perçoivent.    

  

4.2.1  Partie  1  
les  écoles  de  Québec  

4.2.1.1  Vécu  pré-‐migratoire     

séparation,   forcée  dans  bien  des  cas,  de   leurs  amis  et  des  membres  de   leur   famille,   restés  au  

migration.  

  des  adolescents  lors  de  leur  migration,  
ils   sont   tous   venus   au   Québec   accompagnés   de   leur   famille.   Ainsi,   pour   la   majorité   des  

ur,  a  occasionné  différentes  réactions  chez  les  adolescents.  Certains  

ion,  ainsi  

Catalina   et   Dalia   étaient   conscients   des   raisons   de   leur   immigration   et   expliquaient   leur  
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enthousiasme   face  à   ce  nouveau  départ  par   la   situation  précair

sujet,  par  exemple  en  mentionnant  des  améliorations  quant  à  leur  qualité  de  vie,  tant  sur  le  plan  
économique  que  sur  celui  de  la  sécurité,  ou  encore  en  étant  plus  évasifs  sur  «  un  meilleur  futur  
au   Canada  »,   comme   le  mentionne  Hassan  :   «  

  »   (Hassan).  

un   pays   étranger.   Par   exemple,   Alicia   affirme   à   ce   sujet  :   «  
parce  que  je  peux  connaître  un  nouveau  pays,   la  neige,  connaître  des  nouvelles  personnes,  un  
nouveau   monde,   genre,   je   sais   pas  
départ  de  façon  positive.  

et   de   leur   choix  

participants,   assez   jeunes   lors   de   migration,   ont   également   affirmé   avoir   ressenti   de  
  :   «  

  »   (Lucie).  En  

effet,   pour   la  majorité   des   ad
difficile  de  la  migration  ait  été  lié  au  fait  de  quitter  famille  et  amis.  Trois  participants  précisent  

ation  
  

information  avec  quelques  amis  privilégiés,  alors  que  deux  participants  ont  attendu  le  moment  
ultime  pour  annoncer  cette  nouvelle.  La  majorité  des  participants   se   rappellent   leurs  derniers  

tos  
  :   «  Ça   fait   que   le  

   happy  moment  »  
(Mateo).   Par   ailleurs,   il   faut   souligner   que,   comme   mentionné   précédemment,   quatre  
participants  sur  douze  ont  connu  une  situation  particulière  dans   leur  processus  migratoire.  En  

migration   a   été   commune   sur   une   période   de   plus   ou   moins   deux   ans.   Pour   ces   derniers,  

habitants  du  camp  de  réfugiés.  Ainsi,  ces  jeunes  racontent  notamment  que  la  séparation  a  été  
moins  pénible,  puisque  tout   le  monde  partait.   Ils  attendaient  donc  ensemble   leur  départ  dans  
une  certaine  fébrilité,  et  se  questionnaient  réciproquement  à  savoir  où  ils   iraient,  car  bien  que  

dirigeaient  pas  tous  au  même  endroit.    
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Les  adolescents  ont  également  partagé  les  réactions  de  leur  entourage  concernant  leur  départ.  

leurs  proches.  Mateo  a  par  exemple  senti  une  indifférence  de  ses  amis,  qui  ont  refusé  de  croire  

de  son  dé   :    

-‐
part,   et,   une   fille,   elle   est  même   pas   venue  me   voir.   Je   sais   pas   pourquoi,   je  
compr

  

Par  ailleurs,   il  apparait  que  pour  certains  participants,   le  facteur  «  âge  au  moment  du  départ  »  
ait   influencé   la   façon  de  vivre   la  migration.  En  effet,  quatre  participants   (Alicia,   Lucie,  Hassan,  

-‐
onné  leur  

ainsi  déraciné.  

  
quand  on  change,  avant  tu  étais  une  enfant,  maintenant  tu  deviens  plus  adulte,  

t,   je   ne   voulais   pas   partir.  
Non,  jamais.  Je  pensais  pas  que  je  vais  partir,  que  je  changerais  ma  vie,  comme  
ça!  Non.  (Lucie)  

plutôt  que  quelques  années  plus  tard,  période  à  laquelle  elle  aurait  été  davantage  attachée  à  ses  
amies  :   «  

  ».  (Alicia)  

Somme  toute,   le  moment  du  départ   a  été   vécu  pour   chacun  de   façon  différente.   Si   plusieurs  
adolescents   se   montraient   excités   quant   au   projet   migratoire   familial,   la   majorité   des  
répondants  a  exprimé  une  grande  tristesse  à  quitter  sa  famille  élargie  ainsi  que  le  réseau  social  

Après   avoir   présenté   le   contexte   pré-‐migratoire,   la   section   qui   suit  
aborde  le  vécu  migratoire.    

  

4.2.1.2  Vécu  migratoire     

que   les  difficu
de  mieux  comprendre  les  situations  qui  seront  discutées  dans  la  présente  section,  il  importe  de  
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savoir  que,  suite  à  la  migration,  les  jeunes  ont  intégré  leur  établissement  scolaire  respectif  assez  

moins   de   quelques   semaines   après   leur   arrivée.   Ainsi,   leur   contact   initial   avec   la   société  
tanément  à  leurs  premières  interactions  avec  leurs  pairs  

et  leur  nouvel  environnement  scolaire.  À  ce  sujet,  les  jeunes  ont  fait  des  observations  à  propos  

no

période.    

Comparaisons  des  milieux  scolaires  

ants   dégageaient   des   observations,   des   comparaisons   entre   leurs  milieux  

nouvelle   école   paraissait   grande   et   les   étudiants   beaucoup   plus   nombreux   que   dans  

fait  mention  de  la  qualité  des  éléments  matériel  et  organisationnel  de  l   

pour   les   cours   de   sciences,   le   choix   et   la   qualité   des   activités   parascolaires   offertes,   etc.  
Finalement,   le   fait   de   côtoyer   une   population   étudiante   multiculturelle,   tant   en   classe   de  

Ces  éléments  de  comparaison  sont  mentionnés  dans  cette  section,  car   ils  permettent  de  saisir  

expriment.    

Comparaisons  de  la  vie  sociale    

importe  de  se  pencher  sur  le

parler  pour  les  répondants,  elles  ont  été  observées  et  nommées  par  ces  derniers  comme  étant  

leurs  pairs.  Ainsi,  dans  le  discours  des  participants,  quatre  différences  majeures  sont  relevées.    

comment   entrer   en   contact   avec   les   Québécois.   Par   exemple,   Aminata   soulignait   que   les  
  :  tout  le  monde  parlait  

permis   

Et   là-‐
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  :  «  Veux-‐tu  être  mon  ami  »?  Dans  mon  pays,  je  te  parle,  je  sais  que  
tu  es  mon  ami.  À  chaque  fois  on  est  ensemble,  tout  ça.  Je  sais  que  tu  es  mon  
ami.   Mais   on   vient   jamais   te   dire  :   «  veux-‐tu   être   mon   ami  ».   On   te   parle,  
comme  ça.  Il  y  a  pas  de  «  tu  veux-‐tu  »,   il  y  a  pas  de  «  veux-‐tu  être  mon  ami  ».  
(Aminata)  

De  plus,  une  autre  différence   réside  dans   le   fait  que   les   relations   sont  plus  délimitées  dans   le  

corridors  

lles  

-‐ci.    

s  amis,   ils  sont  

tout   ,  

  

Une   autre   différence   réside   dans   le   fait   que   les   écoles   et   les  

contexte,   tout   le  monde   se   connaissait,   à   la   différence   de   la   situation   à   Québec.   Les   jeunes  
iaient  cette   situation.   Il   semble  que  cela  manque  à  certains  

milieu     

  

  

Non,   je   serais   pas   gênée,   là.   Dans  mon   pays,   on   dit  :   «  Toi   tu   connais   tout   le  
monde  

-‐bas,  donc,  quand  je  marche,  en  traversant  le  pont  avec  mes  amis,  je  
salue   tout   le   monde.   Donc   on   me   dit  :   «  Toi,   tu   connais   tout   le   monde  ».  
(Aminata)  
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  hot  
à-‐bas.   Puis  ma  

  

Mateo  corrobore  cette  idée  :    

même  école,   ça   fait   que  moi,   je  pouvais  voir  mon   frère,  mon  petit   frère,   à   la  
  

écoles  différentes.  (Mateo)  

Finalement,  quatre  participants   (Lucie,  Aminata,  Alicia  et  Catalina)  ont  nommé  une  quatrième  
différence     que  

journée,   ce   qui   permettait   plus   de   contacts   familiaux   et   amica
différence  du  Québec  où  ces  moments  sont  possibles  la  fin  de  semaine  uniquement.  Cet  horaire,  

moments  étant  souvent  réservés  pour  la  famille.       

Appréhensions  et  attentes  

  
participants  avaient  déjà  des  craintes  concernant  leur  intégration  sociale.  De  fait,  les  répondants  
mentionnent  avoir  ressenti  beaucoup  de  stress  et  de  peur,  notamment  en  ce  qui  a  trait  au  fait  

eu  peur  de  se  faire  intimider  par  les  autres  élèves.  Sunita  se  rappelle  quant  à  elle  nettement  sa  
  :  

dit     

  En  effet,  ces  

  :   «  Bien
  »  (Mateo).  Aminata  aussi  avait  

aire  
des  amis,  rencontrer  de  nouvelles  personnes.  Cependant,  les  attentes  de  ces  deux  étudiants  ont  
été  observées  de  façon  moins  importante  

r   été   plus   négatives   pour  
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environnement.  

Difficultés  rencontrées  

immigra

  présents  au  moment  de  la  
collecte   de   données.   Ces   difficultés   étaient   centrales   dans   le   discours   des   jeunes,   qui   y  
revenaient   fréquemment.   Elles   semblaient   significatives   pour   eux   et   ils   y   accordaient   une  

en   faire   mention   dans   ce   chapitre.   On   y  

difficulté  de  se  faire  des  amis.  

du  processus  

nommons  les  exposés  oraux  en  classe,  qui,  pour  des  conséquences  beaucoup  plus  sociales  que  
scolaires,  terrifient  les  étudiants.    

Ce  seul  exemple,   les  présentations  orales,  a  été  soulevé  par   la  moitié  des  répondants.  Dans   le  

  

Parce   que   je   parle   jam
classe,  je  peux  pas  lever  ma  main,  et  je  peux  pas  dire  quelque  chose.  Il  faut  que  
je  viens  au  prof  et  il  faut  que  je  parle  vis-‐à-‐vis  au  prof,  je  peux  pas.  Je  peux  pas  
dire  à  haute  voix,  de  toute  la  class

sûr   que   je   parle,  mais   dans   la   classe   avec   les   Québécois,   quand   il   y   a   genre,  
quand  il  y  a  beaucoup  de  monde,  je  peux  pas.  (Lucie)    

Pour  Hang,  le  problème  résidait  plutôt  dans  son  accent  et  sa  prononciation  qui  le  mettaient  mal  

Lucie,   qui   a   préféré   se   réfugier   dans   un  mutisme   pendant   la   presque   totalité   de   sa   première  
année  scolaire  à  Québec.  

connu  (nom  du  professeur)

en  francisation,  ni  dans  les  class
monde,  que  les  autres  vont  me  juger.  (Lucie)  
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Dalia

pliaient  à  ces  exigences  sociales  et  scolaires,  mais  vivaient  un  moment  
  

moins  douloureux,  mais  seulement  irritants  :    

Mais  des  fois,  il  y  a  des  élèves  que  quand  on  parle  pas  bien  français,  ils  rient  de  
nous,   quand   on   va   parler   à   un   prof,   là,   à   voix   haute,   ou   exposition   orale   ou  
lecture  orale,  si  on  peut  dire,   ils   rient  de  nous  à  cause  

tannant.  (Alicia)  

difficultés   associées   à   la   langue  
  

du   réseau  social  du  pays  

uébec.   Ils  

expriment  que  les  nouveaux  amis  ne  remplaceront  jam   

,   pour   retrouver   leurs   amis   et   leurs   familles.   Ces   propos  

associée  à  un  moment  ou  à  un  besoin  en  particulier.  Bien  que  ce  ne  soit  cependant  pas  tous  les  
jeunes   qu
participante  parmi  les  douze  qui  affirme  ne  pas  avoir  maintenu  le  contact  avec  ses  amis  au  pays  

our   tous   les  
  :  appels  

téléphoniques,   utilisation   de   la   téléphonie   cellulaire   (ex.   messages   textes)   et   autres  
technologies.   À   ce   sujet,   neuf   participants   sur   douze   nomment   leur   utilisation   des   nouvelles  
technologies  pour  maintenir  le  contact  avec  leurs  amis,  soit  restés  au  pays  ou  immigrés  ailleurs  

Facebook,  ainsi  que  les  logiciels  comme  Skype.    
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monde  qui  a  des  BlackBerry,  peu   importe   si   tu  es  au  Bangladesh,   Japon  ou   la  
Chine,  je  sais  pa

pratique.  (Mateo)  

Ainsi,   ces   interactions   transnationales   semblaient   très   importantes   pour   les   jeunes.   Bien   que  

quotidienne.   En   outre,   il   faut  mentionner   que  même   les   jeunes   qui   avaient   un   réseau   social  
ans  

-‐migratoires  des   jeunes,   dans  
  

la  

donné   son   importance   particulière,   cette   difficulté   sera   discutée   plus   en   profondeur   dans   la  
s   adolescents   immigrants  

rencontrés.  

  

4.2.1.3  Vécu  post-‐migratoire     

À  la  suite  de  la  présentation  de  différents  thèmes  abordés  par  les  jeunes  au  cours  des  entrevues,  

en  portant  une  attention  particulière  à  leurs  réseaux  sociaux.  Ces  derniers  seront  présentés  en  
fonction   de   di
relations.   Leur   satisfaction   par   rapport   à   leur   intégration   sociale   et   leur   sentiment  

  

Étendue  du  réseau  social  

Demander  aux  jeunes  de  se  prononcer  sur  leur  intégration  sociale  permet  de  mettre  en  lumière  

échangeait  avec  certains  de  ses  camarades  de  classe,  mais  sans  plus  :  «  Je  fais  rien,  je  suis  seule,  
as  avec  beaucoup  

de  monde  

social.  En  effet,  deux  participants  se  disaient  peu  entourés,  mais  pouvaient  compter  une,  deux  
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amis.   Finalement,   cinq   adolescents   considéraient   avoir   construit   un   réseau   social   important,  
composé  de  beauco   

la  migration.  Malg
ne  semblait  pas   revêtir  une   importance  particulière  dans   leur  appréciation  de   leur   intégration  
sociale  et  de  leur  bien-‐ on  de  la  participante  
vivant  une  solitude  importante,  satisfaits  de  leur  réseau  et  de  leur  intégration  sociale.  Comme  le  
souligne  Dalia  :    

me   sens   bien   ici.   Je   sais   pas,   je  
ai     ».  (Dalia)  

Cette  vision  de   la  situation  rejoint   la  majorité  des  participants,  qui  préfèrent  avoir  un  nombre  
  réellement  compter.  Par  exemple,  Alicia  préfère  avoir  

quelques  amis  proches  que  «  40  000,  qui  sont  des  hypocrites  »  (Alicia).  Pour  Dalia  et  Sunita,   la  
qualité  de  la  relation  prévaut  également  sur  la  quantité,  et  à  leur  avis,  avoir  un  réseau  limité  leur  
pe   

  :   «  Non,  non,   je  peux  pas   juste  
parler  à  deux  personnes   »  (Mateo).   Il  ne   faut  cependant  

  
côtoient  et  considèrent  ces  derniers  comme  de  vrais  amis.  Ils  ont  seulement  besoin,  pour  bien  

ui  comptent  de  nombreux  amis  et  
connaissances,  ils  ont  donc  su  répondre  à  leurs  besoins.    

Ainsi,  les  perceptions  des  adolescents  immigrants  quant  à  leur  intégration  sociale  permettent  de  
grés  socialement.  Malgré  le  

le  composent.  Il  semble  en  effet  
besoins.  Dans  la  section  suivante,  la  composition  de  ce  réseau  social  est  abordée.    

Composition  du  réseau  social  

r  réseau  social,  leur  

immigrants,  soit  la  composition  du  réseau  socia
culturelle  des  pairs  qui  le  constituent.    
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  :   le  
réseau   social   de   neuf   participants   sur   douze   est   composé,   dans   une   proportion   majoritaire,  

participants   originaires   du   continent   sud-‐américain   font   référence   à   leurs   amis   de   façon  
générale  comme  étant  des  «  latinos  »,  sans  spécifi

Aminata   et   Sunita   affirment   que,   à   leur   connaissance,   elles   étaient   les   seules   de   leur   pays  
  

Colombiens,   ils   sont   comme   toujours   ensemble.   Et   m

oute  

du  pavillon)  ».  (Lucie)  

Un  autre  exemple  est  celui  de  Sunita,  qui  explique  la  difficulté  q
  :    

cause,  il  y  a  pas  des  gens  qui  viennent  du  (pay

ça  ».  (Sunita)  

Toutefois,  à  la  différence  de  Sunita,  qui  sait  où  elle  pourrait  trouver  ses  compatriotes,  Aminata  
ne  sait  pas  où  en  rencontrer.  Étant  donné  cette  situation,  ces  deux  participantes  ont  noué  des  

é   au  
Québec   avec   un   nombre   important   de  membres   de   sa   communauté   et   avait   donc   un   réseau  

ironnement  scolaire.  

Ces   informations  permettent  de   constater  que,  par  choix,   les   jeunes   se   regroupent   selon   leur  

t  eux-‐mêmes  davantage  vers  leurs  compatriotes,   les  
  ghettoïsés  ».  

Pour  Lucie,  par  exemple,  il  est  clair  que  les  jeunes  se  regroupent  en  fonction  de  leurs  origines  :  
«  Dans  le  fond,  c   »  
(Lucie).   Concrètement,   plusieurs   groupes   ont   été   pointés   du   doigt   par   les   jeunes,   dont   les  
Vietnamiens   et   les   Russes.   Cependant,   selon   les   perceptions   des   jeunes,   il   semble   les  
Colombiens   et   les   Népalais   soient   particulièrement   enclins   à   se   rassembler.   Pour   Catalina,   il  
apparaît  clair  que  les  Népalais  constituent  un  groupe  spécialement  replié  sur  lui-‐même  :  «  Parce  

  un  Népalais  qui  est  avec   les  
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Colombiens   ou   les   Québécois  »   (Catalina).   Marut   est   de   cet   avis   également  :   «  Vraiment  
beaucoup,   parce   que   les   immigrants   népalais   sont   vraiment   beaucoup   ici.   Je   pense,   69   sont  
Népalais.  Ici,  tous  parlent  népalais.  Dans  les  co
plate,  aussi  »  (Marut).  Ces  extraits  des  entrevues  de  Marut  et  Catalina  illustrent  bien  le  fait  que  
les   jeunes  perçoivent   ce  phénomène.  Cependant,   une  exception   réside  dans   la  perception  de  
Catalina,   po   latinos  »   est   mélangé   avec   les   Québécois.   «  À  

tous   ensemble   enance,   à   la  

-‐même  «  latina  »  dans  cette  école,  
ne  fréquente  ni  ce  groupe,  ni  les  élèves  québécois.  Cette  élève  préfère  forger  son  réseau  social  
dans  un  autre  environnement.    

En   effet,   il   semble   que   les   jeunes   soient   également   en   contact   avec   des   membres   de   leur  

ole,  mais  qui  a  connu  des  compatriotes  par   le  

est   rassemblée   dans   le  même   quartier   et   dont   plusieurs  membres   se   connaissaient   avant   la  

contextes,  notamment  le  soir  et  la  fin  de  semaine,  dans  le  quartier  ou  lors  de  rassemblements  
communautaires.  

Cependant,  bien  que  les  compatriotes  constituent  la  majorité  des  membres  des  réseaux  sociaux  

dans  certains  cas,  des  Québécois.  En  effet,  six  partic
origines,   alors   que   seulement   trois   participants   affirmaient   avoir   de   vrais   amis   québécois  
(Catalina,  Mateo,  Sunita).  Ainsi,  on  constate  un  certain  scénario  selon  lequel  les  jeunes,  lorsque  
possible,  vont  nouer  de
ils   vont   alors   se   tourner   vers   les   autres   adolescents   immigrants.   Finalement,   une   minorité  

  

À  la  différence  de  

le  cas  de  Marut,  
Adrian,   Nishad   et   Lucie.   Comme   le   mentionne   Adrian  :   «  

ste  des  connaissances  »  (Adrian).  Le  fait  
que  peu  de  jeunes  immigrants  affirment  avoir  des  amis  québécois  traduit  une  difficulté  à  créer  
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approfondi  par  les  participants  et  est  présenté  dans  la  section  qui  suit,  traitant  de  la  qualité  des  
relations.  

sans   être   nécessairement   un   besoin,   puisque   plusieurs   se   disent   satisfaits   de   leurs   réseaux  

perception  des  jeunes,  il  est  possible  de  voir  que  selon  eux,  leur  intégration  sociale  ne  se  trouve  

Hassan  qui,  malgré  le  

sociale.  

  

Qualité  des  relations  sociales  

une  nuance  qui   revient   incontestablement  dans   leur  discours.  Ainsi,   cette   section  porte   sur   le  

rencontrés  par  ces   jeunes.  Une  attention  particulière  sera  portée  à   la  difficulté  de  se  faire  des  

exceptionnelle,  des  Québécois.    

Aspects  négatifs  des  relations  avec  les  pairs  québécois  

Tel  que  mentionné  précéde

quelques   amis   québécois   passent   quand   même   la   majeure   partie   de   leur   temps   avec   des  

coises  à  ses  amies  
sud-‐

est  «     ».  De   façon  générale,   les   répondants  affirment  se  sentir  

  :    

Mais,  ça  dépend  parce  

  



  

80  
  

De   fait,   dans   le   discours   des   adolescents   immigrants,   les   Québécois   sont   davantage   des  
«  connaissances  »   que   des   amis.   Malgré   le   fait   que   cette   réalité   soit   plutôt   illustrée   par   des  
exemples,  plus  de  la  moitié  des  répondants  décrivent  ces  relations  sociales  avec  les  Québécois  
comme  «  peu  profondes  »,   pas  des  «  vrais  amis  »,  des  «     ».   Les   relations  avec   ces  
derniers  se  résument  habituellement  à  des  conversations  en  classe  et  dans   les  corridors,  mais  

ont  évoquées  
par  les  jeunes  immigrants  pour  expliquer  ces  relations  superficielles.  

La   première   raison   touche   le   rôle   des   jeunes   québécois   eux-‐
des   adolescents   immigrants.   En   effet,   des   participants   décrivent   certains   de   leurs   pairs  
québécois   comme  étant  peu   intéressés  à   tisser  des  relations  profondes.  Quelques   répondants  
mentionnent  que  les  Québécois  ne  viennent  pas  vers  eux,  ne  font  pas  les  premiers  pas  pour  leur  

me  «  gentils  »  par  les  répondants,  
ces  derniers  adoptent  parfois  des  comportements  blessants,  tels  que  rire  de  leur  prononciation  
en   français   ou   avancer   certains   commentaires   discriminatoires.   Les   participants   qui   se  
prononcent  à  ce  sujet  attribuent  ces  attitudes  à  une  méconnaissance  des  autres  cultures.  

est  question  de  côtoyer  les  élèves  immigrants,  le  lien  est  rompu  dès  la  sortie  des  classes.  De  fait,  
la   plupart   des   répondants   sont   en   mesure   de   nommer   plusieurs   exemples   de   ce   genre   de  

interagir  avec  des  élèves  québécois,  sans  que  cela  se  développe  en  amitiés.  Lucie,  par  exemple,  
explique  :    

projets,  des  travails,  des  travaux,  en  équipe.  Puis,  quand  on  était  dans  la  même  

  

ves  

  :    

On  le  fait  en  francisation,  mais  ça  sert  à  rien,  parce  que  eux  ils  partent  après,  ils  
ne  te  parlent  

après,   ils  te  parlent  p
  :  «  comment  tu  vas,  ça  va  »,  après  

«  ça  va  »  après,  tu  pars  avec  tes  amis.  Donc  moi  je  vais  pas  rejoindre  toi  :  «  Ah  
ça  va   nt  laissée  là.  Donc,  je  continue  pas  à  leur  parler  ».  
(Aminata)  

Ainsi,  dans  plusieurs  cas,  les  répondants  sentent  un  désintérêt  de  la  part  des  jeunes  québécois.    
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imm
  :    

beaucoup  parce  que   je   leur  parle,  mais  pas  en  profondeur,   je   les  connais  pas.  

on  parle  la  fin  de  semaine,  la  semaine,  par  le  Facebook
je   connais  mieux   les   (compatriotes).   Je   peux   pas   dire   rien   de   les   Québécois,  
parce  que  je  les  connais  pas.  (Dalia)    

pas   comment   les  
approcher,   «     
immigrants,  avec  qui  elle  reconnaît  plus  de  sujets  communs.    

La  troisième  raison  concerne  également  le  rôle  des  jeunes  immigrants.  En  effet,  troi

leur   français   était   médiocre.   Nishad,   par   exemple,   formule   clairement   «  attendre  
suffisamment   «  bon   ébécois.   Il   est   par   ailleurs   convaincu  

  
  

Aspects  positifs  des  relations  avec  les  pairs  québécois  

De   façon  diamétralement  opposée,   la  moitié  d
de  qualité  avec   les  Québécois,  notamment  car   ils  croient  que   le  contact  avec  ces  derniers   leur  

efficace   et   agré   Pour   mon   français,   je  
-‐ci,  je  me  suis  fait  plus  amie  de  Québécois.  Bien,  pas  plus,  parce  

on  parle   juste  
français  »   (Alicia).  
Québécois,  restent  néanmoins  persuadés  que  fréquenter  des  Québécois  serait  bénéfique  pour  
améliorer  leur  maîtrise  de  la  langue.  Dans  le  même  ordr
les  Québécois   pourraient   également   leur   apprendre   beaucoup   sur   la   culture  québécoise  et   le  

    

Parce  que  si  on  connaît  plusieurs,  on  va  parler  plus  le  français,  puis  on  va,  je  sais  

fois,  on  sait  pas  comment  ça   se  dit,  une  chose,  puis  eux  ont  dit,  puis  on  :  ah!  
  

   que   comme   ça   je   pourrais   pratiquer   mon   français,   puis  

(Dalia)    
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Cela  lui  permettrait     :  

Québécois,   puis   eux   aussi   ont   des   ami
-‐

  

familiariser   avec  

généralement  perçu  de   façon  positive,  comme  une  réussite  sociale.  Cependant,   il   reste  que   la  

en  surface  et  ils  héritent  du  statut  de  «  connaissance  ».  

Aspects  positifs  des  relations  avec  les  pairs  immigrants    

beaucoup.  Les  jeunes  rencontrés  avaient  tissé,  pour  la  plupart,  des  liens  profonds  et  importants  
avec   ces   derniers.   Les   répondants   ont   verbalisé   leur   opinion   des   différentes   raisons   qui   les  

ants,  plutôt  

autour   de   trois   thèmes   principaux  
pratiquer   le   français   dans  un   cadre   respectueux  e
plan  de  la  culture  que  du  parcours  migratoire.    

urs  compatriotes  et  le  fait  que  ces  
amitiés  offraient  aussi  un  moment  de  répit  du  reste  du  temps  où  tout  doit  se  passer  en  français.  
Le  fait  de  parler  dans  leur  langue  semble  également  leur  permettre  de  se  sentir  plus  proches  de  

également  chez  ceux  qui  ont  acquis  une  grande  aisance  au  fil  des  ans.  Par  exemple  Alicia,  qui  est  
au  Québec  depuis  près  de  cinq  ans  et  qui,  étant  donné  sa  bonne  capacité  à  parler  fr
plus   recours   aux   mesures   de   francisation.   Il   reste   cependant   que   pour   elle,   la   facilité   et   la  

  :    

mat

fait  pendant,  bien,  pas  pendant,  mais  quelque  chose  genre  :  «  
je   suis   al   
peu.  (Alicia)  



  

83  
  

À  ce  sujet,  Aminata  et  Sunita  admettent  que  le  fait  de  parler  leur  langue  maternelle  respective  
  

parlerais   avec   eux.   Je   parlerais  ma   langue,   je   parlerais   pas   toujours   français,  
comme  ça.  (Aminata)  

langue,   plusieurs   répondants   font   également   mention   des   bénéfices   de   côtoyer   des   amis  

  :    

u  as  

parler   avec   les   autres,   puis   ils   vont   peut-‐être   comprendre   si   tu   parles   pas  
comme  du  monde!  (Mateo)  

ridiculisé  par   les  autres.  De   fait,   les   jeunes  ne  semblent  pas   sentir   cette  acceptation  quand   ils  
tentent  de  parler  français  avec  les  Québécois.  

Dans  

s   membres   de   sa  
communauté  arrivés  après  lui,  ce  qui  lui  a  aussi  fait  connaître  davantage  de  personnes.  Lucie  fait  

aires  en  français.  Elles  se  sont  entraidées  sur  le  
plan   scolaire,   corrigeant   mutuellement   leurs   travaux   et   se   supportant   lors   des   moments   de  
découragement.    

leu

origine   ou   immigrants   comme   eux   les   comprennent   davantage,   en   comparaison   avec   des  
  :    

-‐ce  que  

-‐

-‐
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-‐ -‐ce  que  je  veux  
dire.  (Lucie)  

Pour  Aminata,   qui   est   néanmoins  ouverte   à   avoir   des   amis   de   plusieurs  origines,   il   reste   que  
personne   ne   la   comprendra   jamais   comme   pourraient   le   faire   ses   compatriotes.   En   outre,  

moins  gênant  et  plus  confortable  (Alicia,  Hassan,  Lucie,  Dalia).    

Finalement,   Marut   souligne   le   fait   de   pouvoir   partager   des   éléments   culturels   avec   ses  

  

Aspects  négatifs  des  relations  avec  les  pairs  immigrants  

Cependant,  certains  répondants  voient  aussi  des  points  négatifs  à  fréquenter  des  compatriotes.  
En  effet,  malgré   le   fait  que,  de   façon  quasi  unanime,   les  participants  se  regroupent  avec   leurs  

   réticences.  Concernant   la  
langue,   Lucie   se   dit   quant   à   elle   heureuse   de   ne   pas   avoir   rencontré   de   compatriotes   à   son  

apprentissage  du  français.    

étais   toute   seule.   Et   les   Colombiens,   ils   sont   comme   toujours  

s   une   étape,   tu   comprends   [après]   que  

  

  

Marut   et   Hassan   sont   également   de   cet   avis.   En   effet,   ces   derniers   connaissent   un   nombre  

tirer   de   nombreux   avantages,   notamment   développer   rapidement   un   réseau   social   à   leur  
arrivée,  ils  déplorent  néanmoins  les  conséquences  sur  leur  apprentissage  du  français  :  «  
pas,  je  déteste  pas  tout,  mais  pour  ça,  si  je  vais  étudier  avec  (compatriote),  on  va  parler  (langue  

  »  (Hassan).  

plusieurs  mois  après  elle.    

c  
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avoir  des  pa
que  je  fais  rien.  Je  touche  pas  les  (compatriotes),  je  les  touche  pas,  parce  que  ça  

des  Québécois.  (Lucie)  

Ce

aire.  Pour  Alicia,  la  situation  est  
  latinos  

  :    

  latinos  »,  parce  que,  genre,  moi  je  dis  que  
t  pire  ici  avec  les  «  latinos     latinos  »,  

disent,  puis  sont  vraiment  pas  vrais,  puis,  ça   fait  que   là,   il  y  a  plus  de  conflits,  
tout   ça,   entre   «  latinos  

  

-‐
uns  en  qui  elle  a  confiance,  et  prend  ses  distances  avec   les  autres.  Ainsi,   la   relation  avec  des  

générale,  les  jeunes  préfèrent  ces  amitiés  à  celles  avec  des  Québécois.  

La   nature   et   la   qualité   des   di

eux,  des  l
réelles   amitiés   avec   les   Québécois   se   font   plus   rares.   De   façon   générale,   la   qualité   de   ces  
relations  satisfait   les  adolescents   immigrants   interviewés.  Seulement  quelques-‐uns  aimeraient  
entretenir  des  amitiés  plus  intimes,  surtout  avec  des  Québécois.  Seule  Aminata,  une  exception,  

  à  qui  on  donne  ses  secrets  »  (Aminata).  

Bien   que   ces   éléments   de   réponse   offrent   une   compréhension   partielle   du   processus  
-‐

étude  considère  
-‐mêmes,   et   que,   pour   ces   derniers,   la  

sociale.  Celles  qui  avaient  certains  effets  seront  reprises  et  davantage  décrites  dans   la  section  

immigrants  rencontrés.    
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4.2.2  Partie  2   -‐scolaire  

La   seconde   partie   de   ce   chapitre   fera   état   des   facteurs   qui,   selon   la   perception   des   jeunes  

des  résultats,  qui  répond  directement  aux  objectifs  et  à  la  question  de  recherche.    

  :   les   facteurs  
de   niveau  un,  mentionnés   explicitement   et   de   façon   récurrente   par   un   nombre   important   de  
participants.  Suivent  les  facteurs  de  niveau  deux,  évoqués  de  manière  substantielle  par  plusieurs  
répondants,  ces  derniers  jugeant  cependant  leur  influence  comme  étant  modérée.  Par  la  suite,  
seront   décrits   les   facteurs   de   niveau   trois,   soulevés   uniquement   par   quelques   répondants   et  

dans   le   cas   présent   comme   un   facteur   dont   la   portée   est   transversale.   Autrement   dit,   cet  
élément  sera  décrit  non  tant  comme  un  facteur  mais  plutôt  en  traitant  de  son  impact  sur  tous  

  

tion  des  jeunes  
  :   la  

  

En   premier   lieu   seront   présentés   les   facteurs   de   niveau   un,   soit   la   personnalité,   le   temps,   la  
rencontre  par  «  réaction  en  chaîne  »  et  les  activités  sociales.  Puis  suivront  les  facteurs  de  niveau  
deux,  à  savoir  les  mesures  de  francisation,  la  diversité  culturelle  et  la  discrimination.  Finalement,  

-‐à-‐
personnes  significatives  et  finalement,  Internet  et  les  réseaux  sociaux.    
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tats    

  

  

4.2.2.1  Facteurs  de  niveau  un  

Les  facteurs  de  niveau  un  sont  ceux  nommés  de  façon  nettement  récurrente  par  les  jeunes,  ces  

-‐scolaire.   Les   facteurs   de   niveau   un   sont   au   nombre   de   quatre,   soit   la  
  

  

Facteur  1.  Personnalité  et  attitude    

-‐
mêmes,   revêt   une   grande   importance.   En   effet,   à   la   lumière   du   discours   des   adolescents,   ce  

ence   du   facteur   personnalité   sont   présentées   dans   les  
lignes   qui   suivent,   organisées   selon   trois   traits   distinctifs   nommés   par   les   jeunes  

  

  

tat  :   pour   la   majorité   des   participants,   leur  
intégration   sociale   relève   de   leur   responsabilité   individuelle.   En   général,   les   adolescents   se  
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différente,  mais  récurrente  par  les  jeunes,  a  été  identifiée  aux  fins  du  présent  mémoire  comme  
étant  une  «  attitude  proactive  ».  En  effet,  Lucie,  Mateo,  Aminata,  Sunita,  Dalia  et  Catalina  y  ont  

se   traduit  par  divers   comportements,   notamment  aller  parler  aux   autres  et   se  pousser   à   faire  
  essayer  ».  

Les  adolescents  parlent  d essayer   essayer   essayer  de  
essayer     :  ils  

ne  doivent  pas  attendre  que  les  autres  viennent  leur  parler,  ils  doivent  passer     

jouer  et  ses  responsabilités,  mais  qui  ne  parvient  pas  encore  à  agir  :  

Bien,   peut-‐
commencer  de  parler  avec  des  Québécois,  je  sais  me  repasser  moi-‐même  parce  

sser.  

limite  pour  parler  avec  des  Québécois.  (Lucie)    

Malgré  cela,  le  lien  de  cause  à  effet  entre  le  fait  de  parler  à  ses  pairs  et  celui  de  développer  des  

difficultés   importantes  à  aller  vers   les  Québécois,  elle  a  pu  constater  une  amélioration  de  son  
intégr
surmontée  plus  de  sept  mois  après  son  arrivée.  Elle  explique  :    

dit   que   je   dois   parler,   je   dois   commencer   de   parler   juste   un   peu   pour  
communiquer  avec  le  monde,  parce  que  si  je  parle  pas,  ça  fait  rien.  Oui,  je  peux  

avec   les   gens   parce   que,   tu   peux   pas   sourire  

  

es  veulent  parvenir  à  se  faire  des  amis.  Cependant,  elles  ne  
peuvent  se  résoudre  à  aller  vers  les  autres.  Dalia,  par  exemple,  se  dit  trop  gênée  pour  parler  à  

dans  ce  cas,  une  question  de  langue.  Aminata,  quant  à  elle,  adopte  une  attitude  plus  passive.  En  
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sont   ceux   qui   parlent   plus   aux   autres.   Elle   les   qualifie  même   de   «  bavards  ».   Or,   elle   semble  
plutôt  résignée  face  à  la  situation  :    

Non,  je  vais  jamais  te  parler,  à  moins  que  tu  viens  me  parler,  là.  Peut-‐être  dans  
  :  «  ah,  salut,  tu  viens,  comment  ça  va,  

là  ».  On  va  pas  te  dire  :  «     
  

-‐
dit  seule  et  

  
a  moins  de  deux  ans  et  demi.  De  plus,  il  est  le  participant  à  avoir  développé  le  plus  de  liens  avec  

  

  

pas  qui  vont  aller  lui  parler,  il  y  en  a  pas  :  «  Bon  bien,  il  parle  pas  là,  on  va  pas  y  
parler     

  

Ce   participant   indique   que   selon   ses   perceptions,   si   les   élèves   immigrants   ne  parlent   pas,   les  
  

bien  entouré,  son  cheminement  a  demandé  des  efforts   importants.   Il  explique  avoir  surmonté  

élèves   immigrants   doivent   sauter   sur   les   occasions   que   présentent   les   périodes   en   classes  

qui,   con
amis  «  latinos  
périodes  hors  francisation  et  elles  sont  devenues  amies.  

au   social.   En  effet,  

proactive  réside  dans  un  autre  trait  de  personnalité,  la  gêne.    

La  gêne  

Dans  certains  extraits  présentés  au  paragraphe  précédent,  des  participants  font  mention  de   la  

ce  trait  de  personnalité  et  de  son  impact  sur  leur  intégration  sociale.  

Nishad,  Marut).  Plusieurs   répondants  perçoivent  même   la  gêne  comme  un  handicap  majeur  à  
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leur   intégration.   Lucie,   par   exemple,   attribue   presque   un   caractère   pathologique   à   sa   gêne,  
  

  mauvaise  »  intégration.    

est   ça  mon  

que  je  suis  très  sérieux.  Mais  aussi  gênée,  parce  que  je  suis  pas  sérieux,  je  suis  
gênée.   Parce   que   avec  mes   amis,   je   suis   folle,  mais   ici,   je   suis   trop   gênée,   je  
peux  pas  parler.  Puis  quand  la  prof  me  dit  de  dire  quelque  chose,  je  commence  
à  «  oh  non!     poum  poum  poum  poum  »,  puis  
je  sais  pas  quoi  faire.  (Dalia)  

gêné  de  parler  aux  autres,  et  ce,  même  

ou  québécois.  Pour  Marut  également,  malgré  un   français  moins   fluide,   la   situation  est   claire  :  
«  Si  gêné,  jamais  faire  des  amis  avec  Québécois.  Ne  te  gêne  pas  »  (Marut).  Bien  que  la  situation  

leur  intégration  sociale.    

  :    

après,  en  secondaire  trois,  je  me  suis  fait  p

correcte.  (Alicia)  

À  titre  de  contre-‐exemple,  nommons  Adrian,  un  participant  qui  ne  ressent  aucune  gêne  et  qui  
son  environnement.  Même  si  ce  ne  sont  pas  des  amis  proches,   il  parle  à  

  
québécoises,  dans  son  réseau  social.  Mateo  est  quant  à  lui  aussi  catégorique  :  pour  se  faire  des  
amis,  il  ne  faut  pas  être  gêné.  Ainsi,  il  semble  que  la  gêne  soit  un  trait  de  personnalité  reconnu  
par  de  nombreux  participants  comme  ayant  une  influence  capi   

  

dans  les  cas  précédents  conce
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aimer  être  

ster  seuls  pendant  les  pauses  ou  

dans  ses  rapports  avec  les  aut

  suivant  :    

  :  «  Bien,  toi  tu  es  correct  »,  le  
cercle  d
que  tu  sois  chill  avec  les  autres.  Sinon,  bien,  oublie  ça.  (Mateo)  

sociabilité,  etc.),  fa   

À   la   lumière   des   résultats   présentés   ci-‐haut,   il   semble   que   certains   traits   de   personnalité   et  
e  influence  sur  

anodines   ou   encore   évidentes,   elles   sont   perçues   par   les   jeunes   comme   étant   pertinentes,  
récurrente.  Ainsi,   il  est  juste  de  conclure  

que  pour  la  plupart  des  jeunes,  le  facteur  «  personnalité  »  revêt  une  importance  particulière  et  
  

  

Facteur  2.  Temps  

Selon  les  adolescents  immigrants  interrogés  dans  le  cadre  de  cette  étude,  un  autre  facteur  qui  

Nombreux   sont   les  participants  qui  observent   les   impacts  du   temps  qui  passe   sur   leur   réseau  
social,  que  ce  soit  en  ce  qui  a  trait  à  son  étendue  ou  à  sa  composition.  En  effet,  selon  les  jeunes,  

iens  sociaux.  Puis,  il  
permet   aux   jeunes  de  prendre  une   certaine  distance  par   rapport   à   leur   réseau   social   au  pays  

  

Des  amitiés  qui  se  développent  au  fil  du  temps  

Plus   de   la   moitié   des   participants   estiment   que   le   temps   influence   leurs   rapports   sociaux.  

évolution   ou   une   transformation   du   réseau   est   comprise   à   travers   leurs   discours   et   leurs  
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ina,  qui  affirment  sans  équivoque  avoir  
  

de  quelques  amis,   ils  sont  passés,  petit  à  petit,  à  un  

  :  «  
qui   a   changé   tout  
également   ce   phénomène,   mais   à   plus   petite   échelle;   avec   le   passage   du   temps,   les   autres  

  :    

Non,  pas  vite.  Parfois   je  me  d

dire  des  choses.  Mais,  au  fur  et  à  mesure,  on  se  parle  ».  (Aminata)  

En  outre,  malgré  son  attitude  passive,  Aminata  affiche  une  confiance  désarmante,  convaincue  
-‐

cas  pour  Lucie  qui  gardait  espoir  à  son  arrivée,  en  dépit  de  ses  premiers  mois  en  sol  québécois  
particulièrement  difficiles  :    

-‐ce     .  (Lucie)  

Malgré   ces  débuts   ardus,   ces  deux  adolescentes   croyaient   fermement  que   le   temps  aurait   un  

rivoiser,  de  se  rapprocher  et  de  tisser  des  liens.    

  

Par  ailleurs,   le   temps  permet  aussi  aux   jeunes  de   se  détacher  du   réseau  social  préalablement  
r  nouveau  

milieu.  En  effet,  à  leur  arrivée,  certains  participants  étaient  très  liés  à  leurs  amis  restés  au  pays.  
Ils   communiquaient   avec   eux   régulièrement   et   souffraient   de   la   séparation.   Cependant,   il  

voient  la  situation  d
  

En   outre,   certains   découvrent   une   nouvelle   réalité   et   développent   de   nouveaux   cadres   de  

es   et  mères   de  
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  :    

ce  

Donc,  on  a  

parler,  qui  me  comprend.  (Lucie)  

  

composition   des   réseaux   sociaux   que   cultivent   les   jeunes   immigrants.   En   effet,   les   jeunes  

généralement  plus  de  Québéco

Cette   transformation   du   réseau   social   dans   le   temps   est   nommée   explicitement   par   trois  
particip
participants,  qui  semblent  développer  des  amitiés  selon  un  modèle  bien  précis,  mentionné  de  
façon  superficielle  précédemment   des  jeunes  

ontact   avec  des  Québécois  qui  

  :  «  
  

  ».    
  Ainsi,  avec  le  

temps,  le  réseau  social  croît  non  seulement  en  nombre,  mais  également  en  qualité,  puisque,  tel  

nterethniques  entretenues  avec  des  natifs  (McAndrew,  
1994;  Van  Houtte  et  Stevens,  2009;  Berry  et  Sabatier,  2010;  De  Miguel  Luken  et  Tranmer  2010).    

ut  un  moment  pour  parler  un  français  suffisant  pour  développer  une  réelle  amitié  

entretenir  beaucoup  de  contacts  avec  les  élèves  natifs,  étant  donné  la  part  imposante  de  temps  
passé   en   francisation   pendant   les   premiers   mois   à   Québec.   Pour   ces   derniers,   si   le   temps  

circonstances.   En  outre,   des  élèves   interrogés   suggèrent  que   le   temps  permet  également   aux  
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fait  la  culture.  Pour  elle,  quand  elle  sera  mieux  intégrée  culturellement,  elle  sera  mieux  intégrée  
socialement  :    

ça   veut   dire   que   je   vais   comprendre   leurs   habitudes,   je   vais   comprend   leur  
-‐

les  mêmes  intérêts.  (Lucie)  

de  points  en  commun  avec  ces  derniers,  ce  q   

ces   raisons,   il   apparaît   juste   de   conclure   que,   aux   yeux   des   jeunes,   le   temps   est   un   facteur  
  

  

Facteur  3.  Réaction  en  chaîne  

  :   le   fait   de  
largir  son  

Adrian,  Alicia,  Mateo  et  Lucie  ont  eu  recours  à  cette  stratégie  de  façon  pleinement  consciente  
pour  favoriser  leur  intégration  sociale.  Toutefois,  malgré  
à  ce  facteur,  leur  opinion  à  ce  sujet  est  à  la  fois  succincte  et  claire,  elle  sera  donc  décrite  assez  
brièvement.    

Le   fait   de   rencontrer   des   nouveaux   amis   par   «  réaction   en   chaîne  »   a   été   nommé   de   façon  
récurrente   dan

  :  «  
  ».  En  ce  qui  a  trait  aux  amis  de  

  :  «  tu  en  connais  un,  tu  
les   connais   tous     latinos  »,   qui   selon   leurs   perceptions,  
semblent  prompts  à   se   regrouper,   ce  qui   facilite   la   rencontre  de  nouvelles   connaissances.   Les  

pour  faciliter  son  intégration  sociale.    

Un  autre  participant,  Adrian,  confirme  également  cette  stratégie  en  ce  qui  concerne  les  élèves  
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tains   participants  

rencontre   de   nouveaux   amis.   Alicia   illustre   cette   c
  :    

Bien  genre,  avec  des  amis,  genre,  je  commençais  à  connaître  des  gens,  puis  là  je  

eu  plus  de  connaissances,  et  avec  ces  connaissances-‐

dans  ce  temps-‐

  

  :    

random,  tu  dis  «  salut  »,  

avec  du  monde.  (Mateo)  

Que  ce  soit  un  processus  que  les  jeunes  tentent  de  mettre  en  place  de  façon  presque  calculée,  

souvent  à  de  nouvelles  rencontres.  Ainsi,  pour  les  jeunes  rencontrés,  faire  appel  à  des  amis  afin  

  pour  

  

  

Facteur  4.  Activités  et  participation  sociale  

Selon  les  jeunes  immigrants  rencontrés,  

participation   à   des   activités   sociales   soit   un   facteur   qui   facilite   considérablement   le   parcours  

participation   sociale   retrouvées   dans   le   discours   des   jeunes   et   leurs   nombreux   impacts   sur  
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nformel,  mises  en  place  par  les  jeunes  eux-‐mêmes.    

Les  activités  des  organismes  

Les   activités   des   organismes   font   référence   à   celles   organisées   par   des   groupes   et   des  
  

données   recueillies   auprès   des   adolescents   immigrants   interviewés,   il   est   possible   de   faire  

  

Le  p

Motivaction  Jeunesse,  un  organisme  présent  dans   les  écoles  de   la  région
sociale   des   adolescents,   dont   les   immigrants.   Dans   les   deux  milieux   scolaires   étudiés   dans   le  
cadre  de  la  présente  recherche,  Motivaction  Jeunesse  a  un  bureau  sur  place  et  offre  les  services  

le.   Ces   intervenants,   ainsi   que   le   programme   offert,  

et   qui   part

indiquées  par  les  jeunes.    

migrants,  mais  
pas   des   Québécois.   Aminata   et   Hassan,   de   Rochebelle,   affirment   que   très   peu   de   Québécois  

ster  avec  leurs  amis  de  même  origine  lors  

interculturels.  À  ce   sujet,  Hang  est   tranchant  
toutefois  pas  à  se  faire  de  nouveaux  amis.  Il  y  participe  plutôt,  à  son  grand  plaisir,  avec  tous  ses  

Motivaction   Jeunesse   sert  
lle  fréquente  

amis.  Pour  elle,  ces  activités  sont  pour  les  élèves  de  francisation,  à  qui  elle  parle  déjà  :    

Bien  on  joue,  là-‐bas.  Parce  que  je  parle  avec  certains
de  monde  avec  qui  parler.  Il  y  a  certains  élèves  de  francisation,  il  y  a  beaucoup  

-‐bas.  Parfois  on  joue  au  
Monopoly des  Québécois  qui  
viennent   là-‐   francisations  ».  On   se  parle,   les  

corridors  sans  rien  faire,  je  vais  là-‐bas.  (Aminata)  
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uniquement  destinées  aux  élèves   immigrants.  En  outre,  une  participante  remarque  même  que  

une  contradiction  importante,  qui  réside  dans  le  fait  que  cet  organisme,  dont  la  mission  est  de  

pour   les  nouveaux  arrivants  qui,   justement,   sont  «  mal   intégrés  »  et  qui  ne   voient  pas  en   ces  
services  une  solution  à  leurs  difficultés  sur  le  plan  social.    

ans   cette   section.  

jeunes  
mais   surtout,   les   poussent   à   participer   socialemen

  :    

  :  «  Ah,  Dalia,  
  

  :  «  Ah,  est-‐ce  que  tu  aimes  ça,  bla-‐bla-‐bla  »,  puis,  
elle   aime   beaucoup   nous   intégrer,   puis   elle   aime   beaucoup   aussi   nous,   nous,  

.  
(Dalia)    

  

Conséquemment,  cela  facilite  son  intégration  sociale.    

De   plus,   selon   les   répondants,   les   activités   organisées   par   Motivaction   Jeunesse   sont  
culturellement  très  «  québécoises  
de  pommes  en  automne,  au  ski  en  hiver,  ou  au  vélo  à  travers  le  Québec  en  été.  Un  participant  
explique   que   ces   activités   lui   permettent   de   mieux   connaître   la   culture   québécoise   et   lui  

une,  il  est  intéressant  de  penser  aux  répercussions  
que   pourraient   effectivement   avoir   ces   activités   sur   les   adolescents,   leur   permettant   de   se  
rapprocher  des  élèves  québécois.    

En   plus   des   activités   organisées   par  Motivaction   Jeunesse,   les   jeunes   discutent   également   de  

onnent   les   rassemblements  de  
leurs  communautés  respectives,  où  ils  se  présentent  quelques  fois  par  année  pour  participer  à  

participante,  où  elle  rencontre  des  compatriotes  plusieurs  fois  par  semaine.  Toutes  ces  activités,  
mises  en  place  par  des  organisations,  aussi  diverses  soient-‐
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jeunes  de  façon  bien  précise.  En  effet,  elles  permettent  aux   jeunes  de  se  rassembler  avec   leur  
commu
importante  pour  eux.  De  plus,   les  adolescents  mentionnent  avoir  rencontré  de  nouveaux  amis  
lors  de  leur  participation  à  ces  activités,  ce  qui  a  occasionné  la  mise  en  pl

  

Ainsi,  bien  que  les  activités  organisées  par  Motivaction  Jeunesse  connaissent  certaines  lacunes,  

Les  personnes  ressources  présentes  dans  ces  organisations  sont  perçues  par  les  jeunes  comme  

es  de   chaque  

  

Les  activités  parascolaires  

Les  activités  parascolaires  offertes  par  les  écoles  secondaires  étaient  très  populaires  auprès  des  

airs,  immigrants  ou  Québécois.  En  effet,  pour  
  participation  à  des  activités  parascolaires  »  agissait  comme  

  

r   les   jeunes   étaient   variés.   On   retrouve   par   exemple   des  
activités   régulières,   par   exemple   le   hockey,   la   danse,   le   soccer,   mais   également   des   sorties  
scolaires  et  des  évènements  plus  ponctuels,  comme  la  participation  à  un  spectacle  organisé  par  

sociale  de  plusieurs  façons.    

immigrants  ou  Québécois,  ce  qui  dépend  souvent  des  activités  choisies.  En  effet,  aux  dires  des  

le  soccer,  alors  que   les  Népalais,   les  Bangladais  et   les  Vietnamiens  préfèrent   les  arts  martiaux.  
Les  Québécois,   plus   nombreux,   participent   quant   à  eux   à   de   nombreuses   activités,   comme   le  
soccer,  mais  aussi  le  basket-‐

  ce  sujet,  il  faut  faire  

  

Plus   de   la  moitié   des   jeunes   interviewés   avaient   participé   à   ces   activités   parascolaires   (Lucie,  
Mateo,   Hassan,   Sunita,   Catalina,   Adrian,   Marut).   Deux   autres   participantes   du   présent  
échantillon,  Aminata  et  Dalia,  aimeraient  participer,  car  elles  y  voient  bien  des  avantages,  mais  
ne   se   sont   toujours   pas   inscrites.   À   savoir   si   les   jeunes   immigrants   en   général   participent  
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populaires  auprès  des  jeunes  migrants.    

De   façon   unanime,   les   jeunes   ayant   pris   part   à   ces   activités   affirmaient   y   avoir   rencontré   de  
nouvelles   personnes   et   dével
comment  il  a  rencontré  ses  amis  en  arrivant  à  Québec  :    

cause  de  mon  soccer,  aussi.     

  

activités  parascola

us  accessibles.  Ainsi,  selon  
les   jeunes,   les   activités   parascolaires   offrent   des   occasions   de   rencontrer   de   nouveaux   amis.  

pertinentes.    

En   effet,   les   jeune

dépourvu   de   toute   pression.   Lucie,   par   exemple,   éprouve   une   facilité   étonnante   à   entrer   à  

est  possible  de  «  faire  autre  chose  »  en  parlant.    

Pa

sorties   qui   font   le   plus,   que   dans   la   classe.   Dans   la   classe,   il   y   a   des   autres  

en  sortie,  quand  tu  marches  ou,  tu  sais,  tu  parles  en,  tu  parles,  tu  parles,  non,  tu  
marches     

n  moment  orienté  vers  autre  
chose  que  la  performance  en  français,  ce  qui  diminue  le  stress  qui  y  est  lié.  Dalia,  par  exemple,  
explique  ce  sentiment  par  rapport  au  soccer  :  «  

e  bien  ou  on  parle  mal  »   (Dalia).  Marut  partage   cet   avis  :   il  

et   la  partie  peut  commencer  :  «   e  
parle  peu  avec  eux  autres  :   ok,   toi   tu   joues  par   là,   puis  moi   je   joue   ici,   puis   toi   aussi.   Puis  on  
joue!  »  (Marut)    

Selon  le  discours  des  jeunes,  il  semble  que  le  sport,  en  particulier,  procure  ce  plaisir.  Faire  partie  

interactions   sont   souvent   possibles   sans   avoir   recours   à   la   langue,   une   difficulté   importante  
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rencon
dans  un  cadre  scolaire  permettent  principalement  aux  jeunes  immigrants  de  passer  un  moment  

çais.   Ils   offrent  

relation   interculturelle.  En  outre,  ces  activités  sont  souvent  centrées  sur  un  but  commun  dans  
lequel   la   participation   de   tous   peut   être   valoris
connaître   des   Colombiens   qui   «  parlent   croche  »,   mais   qui   sont   très   talentueux   au   soccer.   Il  

  uniquement  »   immigrant   et  

adolescents   immigrants   soit   grandement   influencée,   de   façon   positive,   par   les   activités  
parascolaires.    

Les  activités  informelles  

En  se  penchant  sur  la  vie  sociale  des  adolescents,  plusieurs  constats  en  lien  avec  leur  intégration  
sociale   ont   été   observés.   En   effet,   si   ces   activités   informelles   peuvent   paraître   anodines,   les  

cole.    

t  diverses  activités,  telles  que  le  cinéma,  
se   promener   dans   le   Vieux-‐Québec   et   dans   les   parcs,   aller   au   centre   commercial,   jouer   au  
soccer,  faire  des  fêtes,  jouer  aux  cartes  ou  à  des  jeux  de  société,  aller  les  uns  chez  les  autres,  et,  
comme  Catalina  le  formule  :  «  niaiser  »,  ce  qui  fait  référence  à  parler  de  tout  et  de  rien  dans  un  
état   plutôt   inactif.   Ces   activités   peuvent   ressembler   aux   activités   parascolaires,   mais   sont  

onté  des  
adolescents  de  se  rassembler  le  midi,  le  soir  ou  la  fin  de  semaine.    

aux   jeunes   de   rencontrer   de   nouvelles   personnes,   qui,   souvent,   fréquentent   une   autre   école  
secondaire.  En  outre,   ils  peuvent  entrer  en  contact  avec  des  élèves  de   leur  propre  école,  mais  

autres  le  cas  de  Hang,  qui  joue  au  soccer  tous  les  jours  après  les  heures  de  classe,  sur  un  terrain  

qui  constate  que  des  Qué

ez  

personnes,   lui   permettent   aussi   de   communiquer  en   français   et   en  anglais.   Par  exemple  avec  
  Avec  des  Vietnamiens,  il  
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égration   sociale.   Ceci   à   la   différence   de  Nishad,   qui  
  

Les  participants  Alicia,  Catalina,  Adrian  et  Mateo  ont  quant  à  eux  rencontré  des  jeunes  allant  à  
   sorties   la   fin   de   semaine.   Parmi   ces   participants,   certains   ont   aussi  

rencontré   des  Québécois   de   cette   façon.   Adrian,   par   exemple,   est   régulièrement   invité   à   des  
  latinas  »  étant  donné   la  musique  qui  y   joue,  mais  où  des  Québécois  et  

mélangent   sans  problème   lors  de   ces   soirées,   «  tout   le  monde  parle   à   tout   le  monde  ».  Dans  
  Nous  »  et  de  «  Eux  »,  et  de  réelles  

amitiés   interethniques,   ainsi   que   des   relations   amoureuses,   peuvent   se   créer.   Dans   ces  
moments,  il  fait  connaissance  avec  beaucoup  de  Québécois,  notamment  des  filles,  une  occasion  

participants   mentionnent   que   des   immigrants   peuvent   aussi   utiliser   ces   activités   informelles  

organise   des   soirées   chez   elle   pour   augmenter   sa   popularité   auprès   des   Québécois   et   être  
acceptée  par  ces  derniers.    

   sont   nombreux   à  

  sortir  de  chez  soi  »  :    

activités,   là!   Tu   sais,   aller   avec   des   Québécois,   pour   connaître   des   nouveaux  
amis,  oui.  (Adrian)    

Certains   font  même  mention   de   lieux   publics   où   ils   ont   rencontré   des   amis   du   quartier,   par  
exemple  les  étés  passés  à  la  piscine  municipale.  Ces  moments  passés  hors  du  contexte  scolaire  

sem
-‐exemples  de  Hassan  et  Aminata,  

qui  ne  sortent  pas  la  fin  de  semaine  et  qui  sont  les  deux  participants  à  avoir  mentionné  se  sentir  
«  seuls  »  :  «  Quand  je  finis  mon  école,  je  viens  directement  chez  moi,  après  je  vois  les  films.  Ou  
la   semaine,   je   reste   juste   à   la   maison.   Samedi   et   dimanche.   Je   pas   aller   visiter   les   autres  
personnes  »   (Hassan).   Ainsi,   le  

néanmo   :  les  liens  créés  la  

rencontré  des   amis  dans  un  autre   contexte,   ces   amitiés   se   transpo
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alors   que   les   adolescents   ne   seraient   pas   nécessairement   allés   les   uns   vers   les   autres  
directement,  dans  un  corridor  ou  dans  la  classe,  par  exemple.    

Cette   observation   mène   à   un   constat   inattendu  :   si,   tel   que   mentionné   précédemment,   les  

développent  différemment   selon   les   contextes  et  que   les   activités   informelles   facilitent  bel   et  
-‐scolaire.    

Les  obstacles  à  la  participation  

participation   sociale,   plusieurs   jeunes   ne   sont   toujours   pas   actifs   sur   ce   plan,   et   ce,   pour  
plusieurs  raisons.  En  effet,  plusieurs  barrières,   imaginaires  ou  réelles,  empêchent  les  jeunes  de  

x   heures  

  :    

parle   peut-‐être   avec   personne,   je   parle   pas   avec   dans   les   corridors,   avec  
  :  ah,  il  y  a  ça  demain.  (Aminata)  

exemple  une  équipe  sportive,  étaient  impossibles  à  surmonter  :    

mais,   je   veux   pas   le   savoir   toute   seule.   Bien,   cette   année,   je   voulais   aller   à  

monde  qui  viennent  de   tout   le  Cana

pas  partie  à  Ottawa.  (Lucie)    

Ces   réserves  

participaient  toujours  pas  au  moment  de  la  collecte  de  données.  

Somme  toute,  il  semble  que  le  facteur  «  activités  et  participation  sociale  »  soit,  selon  les  jeunes,  

discours  des  participants,  que  ceux  qui  participent  à  des  activités  sociales,  organisées  ou  non,  se  



  

103  
  

en  permettant  un  moment  de  répit  sans  stress  associé  à  la  maîtrise  de  la  langue,  que  ce  facteur  
est  catégorisé  comme  étant  de  la  plus  grande  importance.    

Les   quatre   facteurs   qui   ont   été   présentés   dans   la   présente   section   sont   ceux   qui   ont   été  
catégorisés  comme  étant  de  niveau  un,  puisque,  selon  les  jeunes,  ils  ont  la  plus  grande  influence  
sur   leur   intégration   sociale   en  milieu   scolaire.  De   fait,   il   semble  que   la  personnalité,   le   temps  

activités  
nombre  de  jeunes,  et  ce,  de  façon  très  importante.    

4.2.2.2  Facteurs  de  niveau  deux  

Les   facteurs   classés   dans   la   catégorie   de   niveau   deux   sont   ceux   que   les   jeunes   interviewés  
considèrent  comme  ayant  un  impact  modéré  sur  leur  intégration  sociale  en  milieu  scolaire,  mais  

rsité   culturelle   et   de   la  
discrimination  vécue  par  les  adolescents  immigrants.      

  

Facteur  1.  Mesures  de  francisation  

Dans   le   cadre   du   présent   mémoire,   les   mesures   de   francisation   font   référence   aux   classes  
  

nouveaux  arrivants   allophones   fréquentent  ces   classes,   à   raison  de  plusieurs   fois  par   cycle  de  
neuf  jours,  selon  leurs  besoins.  Le  nombre  de  périodes  passées  en  classe  de  francisation  est,  aux  
dires   des   jeunes,   décidé  

progression   de   leur   apprentissage   du   français,   des   matières   sont   ajoutées,   par   exemple  
géographie,  histoire,  etc.  Parmi  les  jeunes  rencontrés,  certains  fréquentaient  encore  les  classes  

-‐quatre  périodes  par  cycle  de  trente-‐six  périodes,  
poursuivaient  une  scolarisation  régulière  à  temps  plein.  Les  profils  de  francisation  étaient  donc  
variés.    

Les  mesures  de   francisation  ont  été,   lors  des  entrevues  avec   les  élèves   immigrants,   source  de  
nombreux   commentaires  et   réflexions.   La  majorité  des   jeunes   interviewés   voyait   à   la   fois  des  

de  francisation.  

Les  impacts  positifs  des  classes  de  francisation    

on   générale,   les   jeunes   apprécient   le   temps   passé  en   classe   de  
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rencontreront,   à   leur   arrivée,   leurs   premiers   amis.   Quelques   participants   soulignent   que,   en  

régulièrement,  contribue  à  rapprocher  les  
les  classes  de  francisation  représentent  un  premier  pas,  un  premier  contact  vers  la  création  de  

le   th
  

Les  impacts  négatifs  des  classes  de  francisation  

Cependant,   les   adolescents   immigrants   voient   également   des   effets   pervers   aux   mesures   de  
franci
émettaient   des   commentaires   généraux   assez   négatifs,   notamment   concernant   les   différents  
niveaux  de  cours  offerts,  peu  adaptés  à   leurs  besoins.  Par  exemple,   les   jeunes  dénonçaient   le  
fait  que  les  élèves  de  tous  les  niveaux  de  francisation  étaient  ensemble  dans  les  cours,  ce  qui  les  

cours  était  peu  adapté  à   la  réalité  québécoise,  et   leur  créait  ainsi  des  ennuis   lorsque  venait   le  

t  :    

peut-‐

  chése  ».  Ça  fait  que  là,  tu  vas  dehors,  
euh  :   «  Assieds-‐toi   sur   la   «  chése  »,   les   autres   sont   genre,   quoi?  

français  québécois   ait  que  là,  le  gars,  il  aurait  une  idée  de  comment  dire  

phrase  cinq  fois.  (Mateo)  

pour   Ma
  

De   plus,   bien   que   les  moments   passés   en   francisation   contribuent   à   créer   des   liens   entre   les  
jeunes   immigrants,   quelques   participants   semblent   dévaluer   ces   amitiés.   Des   adolescents  

  francisations  »,   alors   que   les   élèves   qui  

«  bizarres  
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allant  même   ju
particulier.   Elle   remarque   que   certains   élèves   cherchent   la   compagnie   de   Québécois   et,   à   la  
première   occasion,   délaissent   les   élèves   de   francisation.   Ainsi,   alors   que   pour   certains,   les  

  

les   jeunes   immigrants.  Dans   le   cas   de   la   présente   recherche,   il   apparaît   que   les   jeunes   ayant  

affi
francisation.  Bien  que  les  étudiants  directement  concernés  se  disent  heureux  de  cette  situation,  

s  ou  québécois.  Comme   le  

ce   qui   ne   contribue   pas   à   son   apprentissage   de   la   langue,   ni   à   varier   son   réseau   social.  

cette   constatation.   À   son   arrivée   en   classe   de   francisation,   il   parlait   constamment   sa   langue  
  :   «  Ah  non,  mais  

ifférents],   mais   dont   six,   sept,   parlaient   espagnol  »   (Mateo).   Cette   facilité  
  

  

La   perception   de   la   plupart   des   participants   est   que   la   transition   en   classe   régulière   est  

semble  être  plus   facile  de  se   faire  des  amis  une   fois  passé  au  cheminement  régulier.  En  effet,  
bien  que  les  premiers  temps  soient  ardus  et  souvent  gênants  pour  les  jeunes,  le  contact  régulier  

ils   avaient  

«  sortir  de  francisation  »  pour  que   les  élèves  québécois  changent   leur  perception  à   leur  égard.  
  :  

«  
croche  parce  que  tu  sais,  tu  es  comme  p   »  (Mateo).  Ainsi,  il  
semble  que   le   simple   fait  de  passer  en  classe   régulière  permet  de   réduire   la  distance   liée  aux  
différences   perçues   entre   les   élèves   immigrants   et   les   Québécois,   ce   qui   contribue   à   une  
intégration  plus  aisée.    

ceux  qui   auraient   aimé   rester  en   classe  de   francisation   sans  passer   au   cheminement   régulier,  

retrouver  en  contact  de  façon  plus  régulière  avec  des  Québécois.  Or,  dans  un  cas  comme  dans  
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positives  comme  négatives,  leur  i
les  jeunes  les  reconnaissent,  mais  les  évoquent  de  façon  plus  diffuse.  

  

Facteur  2.  Diversité  culturelle    

de  

niveau  deux,  puisque  les  répondants  observent  une  influence  des  dimensions  culturelles  sur  leur  
  

Origine  ethnique  et  culturelle  

perceptions  des   jeunes.  Ces  derniers  ont  évoqué  à  plusieurs   reprises  dans   les   entrevues   leurs  

constatat
Seront   présentées   dans   cette   section   les   réflexions   de   ces   jeunes   en   lien   avec   les   impacts   de  

  

les  situations  comme  directement  dépendantes  de   la  provenance  plutôt  que  de   la  culture  des  
élèves  mentionnés.  En  effet,  plusieurs  participants  observent  que  les  Colombiens  de  leur  école  

regroupent   souvent   ensemble.   De  
plus,   il   semble   que   ces   derniers   soient   portés   à   se   faire   des   amis   québécois,   ou   encore  
«  latinos  
certains  jeunes  évoquent  des  situations  dans  lesquelles  les  Colombiens  évitent  les  autres  élèves  

Québécois.   Selon   la   perception   des   jeunes,   les   «  latinos  »   sont   aussi   très   nombreux   et   ont   la  

serait  plus  facile  pour  les  Colombiens.    

        :    

Mais   je   pense,   imaginez   une   personne,   une   fille,   bien,   vous   vous   êtes  
Québécoise,  ok  moi  je  suis  une  fille  dans  ta  classe,   imaginez  une  fille  qui  parle  

à   u
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commence  de  parler  plus,  ils  co
pas.  (Lucie)  

«  pour  une  Québécoise  »,  alors  que  son  nouvel  environnement  lui  paraissait  tout  aussi  différent  
que  pour  les  autres  immigrants,  sans  toutefois  que  cela  paraisse.    

En  
perceptions   concernant   la   culture.   En   effet,   les   jeunes   interviewés   ont   évoqué   quelques  

r  leur  intégration  
sociale.   Les   jeunes   avaient   une   conception   très   concrète   de   la   culture   et   remarquaient  
davantage  les  petites  différences,  par  exemple  dans  les  habitudes  de  vie  (ex.  âge  des  premières  
relations   amoureuses,   heures   de   sortie),   que   les   grands   contrastes,   voire   les   chocs   culturels,  

mention  ont  trait  à  la  religion  et  à  la  nourriture  (Hang,  Catalina,  Adrian,  Dalia,  Nishad,  Hassan).  
Les  autres  particip

  

En  outre,  quelques  participants  originaires  du  continent  sud-‐américain  estiment  que  leur  culture  

ile,   ces   derniers   étant   considérés  

arrivants  (Dalia,  Catalina,  Mateo,  Aminata).  En  effet,  plusieurs  participants  soulignent  que  pour  
  

  :    

adesh  puis  les  autres  qui  viennent  de  ce  côté-‐
là.  Moi,  je  suis  pas  raciste  envers  eux,  mais  je  sais  que  leur  culture  est  vraiment  

-‐
tough     

Les   jeunes   observent   que   les   Vietnamiens,   les   Bangladais   et   les   Népalais   sont   davantage  
victimes  de  rejet  de  la  part  des  élèves.  Ils  subissent  notamment  les  moqueries  des  étudiants  et  
se  voient  généralement  moins  abordés  par   les  élèves  québécois,   comme   le  souligne  Catalina  :  
«  Bien,  ils  sont  moins  gentils  avec,  comment  on  appelle,  genre,  les  Népalais  puis  tout,  puis,   les  

    Bien,  je  pense  que,  les  Québécois  les  aiment  pas  »  (Catalina).  Dalia  explique  cette  
exclusion  par  la  différence  culturelle  :    

Parce  que  les  gens  veulent  pas  leur   bla-‐bla-‐bla  [imite  
leur   langue],   puis   ils   commencent   à,   les   Népalais,   ils   vont   en   avant,   puis   les  
autres  vont  après  eux,  puis  ils  commencent  bla-‐bla-‐bla  [moqueries],  puis  plein  

différents  [les  «  latinos  »],  mais  avec  les  Népalais,  ils  sont  beaucoup,  beaucoup  
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Par   ailleurs,   il   faut   souli

rçoivent  pas  

la  culture  québécoise  (Aminata,  Lucie,  Hang,  Nishad,  Catalina,  Adrian,  Hassan,  Dalia),  mais  aucun  
ngeait  ou  nuisait  à  son  intégration.    

Seuls   certains   participants,   tels   que   Sunita,   Mateo   et   Catalina,   ont   modifié   consciemment  

leurs  pairs  québécois,  afin  de  se  
qui  ont  changé  en  partie  leur  habillement  pour  mieux  se  conformer  à  la  mode  québécoise.  Pour  

  :    

  

tout  
[italique  ajouté]

  :   «  Bah,   ça  
   essayé   ça,   peut-‐être  

que,  je  suis  resté  de  même.  (Mateo)  

Sunita   aussi   admet   avoir   modifié   certains   aspects   de   son   habillement   pour   être   davantage  
intégrée  :    

comme  une  Indienne,  

[elle  pointe   ses   jeans]  dans  notre  pays,  mais  dans  notre   société,   ils  vont  dire  :  
«  Ah,  est-‐ce  que  tu  es  un  garçon   ,  parce  

  ok,  je  vais  changer  ».  (Sunita)  

Catalina  

que  ces  derniers,  elle  choisit   tout  de  même  de   fréquenter  des  soirées,  en  buvant  du   jus  et  en  

  

le   but  
  :   «  

  »   (Mateo).   Pour   Sunita,   au   contraire,   cette   démarche   est   plus  
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catégoriquement  de  modifier  u -‐mêmes  pour   faciliter   leur   intégration.   Elles   se  

avec  leurs  différences  culturelles.    

Bien,  si  je  vais,  bien,  par  exemple,  je  veux  pas  être  pareille  avec  des  Québécois,  

  

-‐ -‐
changer  dans  moi,   je   reste  moi-‐même.   Je   veux  pas,   je   veux  pas.  Vraiment.   Je  
veux  pas  

de  vie.  (Lucie)  

Enfin,  pou
  :  «  

même.  Parce  que  nous  sommes,  nous  sommes,  comment  se  dit,  human  being  ».  (Hassan)    

les  jeunes  ne  voient  pas  tous  la  situation  de  façon  négative.  Si  quelques-‐uns  parmi  eux  modifient  
certains   comportements   pour   faciliter   leur   intégration   et   ressembler   un   peu   plus   aux   élèves  
québécois,  la  majorité  des  jeunes  ne  perçoivent  pas  leurs  propres  différences  culturelles  comme  

culturel,  

raire   plus   de  
facilité  (Colombiens).    

Composition  ethnique  des  écoles  

adolescents   immigrants.  De   façon   générale,   les   jeunes   perçoivent   leur  milieu   scolaire   comme  
étant  très  multiethnique.  Ces  derniers  insistent  sur  le  fait  que,  de  leur  point  de  vue,   leur  école  

anier,   comme   le  mentionne  
Alicia  :  «   -‐
bas,  puis  à  Vanier,  on  dirait  que  tout  le  monde  est  immigrant!  »  (Alicia),  ou  encore  Adrian  :  «  Je  

  »   (Adrian).   Selon   les  

de   Qu
immigrants   de   leur   école,   ils   auraient   développé   de   nombreuses   amitiés   avec   les   élèves  

oir  un  nombre  
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   jeunes   appartiennent   au   même   groupe  

compatriotes.   Fait   supplémentaire,   ces   jeunes   sont   arrivés   au   pays   dans   la  même   période   et  
habitent,  à  quelques  exceptions  près,  dan
fréquentent  pratiquement  tous  la  même  école.  Ils  échangent  dans  leur  langue  maternelle  et  leur  

le  fait  

considérablement   à   leur   intégration   sociale.   En   effet,   trois   participants   sur   les   quatre  
mentionnent  être  «  toujours  »  avec  des  compat

pas   probléma

(McAndrew,   1994;   Berry,   1999,   2006,   2010;   Van   Houtte   et   Stevens,   2009),   ces   participants  

Considérant   leur   point   de   vue,   cette   migration   commune   et   le   peu   de   diversité   dans   leur  
entourage  ne  nuisent  donc  pas  à  leur  intégration.    

Finalement,   une   participante  mentionne   un   point   particulièrement   intéressant   au   sujet   de   la  

des  nouveaux  arrivants  et  le  racisme  envers  ces  derniers  :    

  

  

immigrants.  Mais   des   fois,   il   y   a   des   personnes   qui   nous   connaît   pas,   puis   ils  
  

Selon   cette   participante
sociale  des  adolescents,  car  dans  de  telles  conditions,  les  élèves  seraient  plus  ouverts  aux  autres  
cultures.    

  

Facteur  3.  Racisme  et  discrimination  

Bien  que  les  adolescents  rencontrés  
néanmoins   quelques   constats   en   lien   avec   ce   facteur   et   ses   implications   dans   leur   processus  
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s   de  
discrimination   et   de   méconnaissance   interculturelle   que   de   racisme.   Les   commentaires  
discriminatoires  observés  par   les   jeunes  portaient  principalement   sur   la  couleur  de   la  peau  et  
sur  la  performance  en  français,  comme  le  mentionne  Lucie  :    

Ou   peut-‐être   que   la   couleur   de   ta   peau,   ça   aussi   ça   peut   influer   pour   les  

-‐être   si   je  
pourrais   être   avec   la   peau  noire   et   l

différent,  je  pense.  (Lucie)  

Seulement  trois  jeunes  ont  senti  des  comportements  dirigés  directement  envers  eux,  alors  que  
chez   les   autres   participants,   les   informations   rapportées   provenaient   de   réflexions   et  

particulièrement  exclus  par   les  élèves  québécois,  qui  passaient  des  remarques  moqueuses  sur  
leur  physique  et  sur  certaines  différences  culturelles.  Marut  raconte  quelques  commentaires  à  
son  sujet,  entendus  de  Québécois  :    

  dominent  »,  
  Ils  parlent  pas  français  comme  nous  »,     la  langue  sont  

différents  ».  Puis,  «     »,  comme,  «  il  est  hindou  puis  
nous  sommes  chrétiens     

Son   camarade   Hang   confirme   ces   informations,   en   soulignant   que   ces   comportements,  
particulière   

qui   a   trait   aux   autres   cultures,   ce   qui   peut  mener   à   des   attitudes   discriminatoires.   Selon   ce  
participant,  ces  conduites  sont  irritantes,  mais  peu  dangereuses.  Mateo  illustre  ce  propos  dans  

  :    

mmigrants   viennent   de  

t  des  
     

  :   retournes   dans   ton  esti   de   trou,  
gen

plus,   mais   il   y   a   quand   même   des   Québécois   qui   connaissent   pas   vraiment.  
(Mateo)  

Pour  bon  nombre  de  participants   comme  Mateo,   cette  méconnaissance  et   les   généralisations  

eurs  
répondants  dénoncent  ces  comportements  chez  les  élèves  immigrants  également.    
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en   dehors   aussi   q
  

Ainsi,   il   semble  que   les  élèves   immigrants   se  discriminent  également  entre  eux.  Cependant,   si  
certains  élèves  fo   :  «  Mais  

  »  (Mateo).  En  effet,  selon  
ser   à   eux,  

Mateo,  Sunita,  Marut).  Ces  échanges  sont  très  appréciés  de  tous   les   jeunes   immigrants  qui   les  
ont  mentionnés  :   «      -‐ce   qui   est   la   plus   belle   chose,  

notre  histoire  aussi,  notre  histoire  »  (Marut).  En  outre,  il  semble  que  certains  élèves  soient  aussi  
sensibilisés   à   la   lutte   contre   le   racisme,   puisque  Aminata   souligne   que   les   comportements   de  

plaisanteries.   Ainsi,   les   jeunes   démontrent   également   une   ouverture   aux   diverses   cultures   en  
  

  

principale

leur  milieu  scolaire.    

En   somme,   il   semble   que   les   facteurs   «  mesures   de   francisation  »,   «  diversité   culturelle  »   et  
«  discrimination  »  soient  perçus  par  les  élèves  immigrants  rencontrés  comme  ayant  une  certaine  

des  exemples  à  propos  de  ces  thèmes  et  à  émettre  des  hypothèses  pour  expliquer  les  liens  entre  
  

  

4.2.2.3  Facteurs  de  niveaux  trois  

Les  facteurs  décrits  dans  cette  catégorie  sont  ceux  qui  ont  été  soulevés  par  les  jeunes  de  façon  
moins   récu

égration  
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Voici  ce  qui  ressort  de  leurs  opinions  à  ce  sujet,  en  ce  qui  concerne  sp

laissées  de  côté  afin  de  répondre  précisément  aux  objectifs  de  recherche  de  ce  mémoire.    

équipe,   encourage   le   contact   interculturel.   Alicia,   par   exemple,   soutenait  

égal,   lorsque  possible,   pour  éviter  que   les  nouveaux  arrivants,   habituellement  en  minorité,   se  
regroupent  :    

Faire   des   sorties   avec   des   Québécois,   je   crois.   Genre,   bien,   comme   ils   font,  

des  immigrants  qui  sont  dans  un  cours,  la  moitié  des  Québécois  dans  le  même  
cours,  bien,  faire  des  groupes  de,  on  va  dire,  deux  personnes  :  une  immigrante  

  

oise   aux   élèves   immigrants,   alors   que   les   cours   offerts  
présentement   sont   axés   sur   la   langue.   Pour  Mateo,   cela   contribuerait   à   diminuer   la   distance  

issage   de   repères   culturels,   les   jeunes   gagneraient   du   temps  et   comprendraient   plus  
rapidement  leurs  pairs  québécois.    

Cependant,  des  participants  croient  que   la  situation  varie  selon   les  écoles.  Lucie,  par  exemple,  

aussi  à  son  quartier  :    

-‐

  ils  ne  font  pas  la  
-‐

Sainte-‐Foy  Sillery  Cap-‐
l
école,   en  Basse-‐
aussi.  Non,  elle  vient  de  (autre  pays).  Puis,  parce  que  nous  on  fait  des  sorties  à  
New  York,  bien,  avec  la  classe  régulier,  New  York,  Boston,  je  sais  pas,  Toronto.  

dépend  du  secteur  où  tu  habites.  (Lucie)  
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une   répondante,   il   semble  
avoir   pour   elle   une   importance   particulière.   Ainsi,   selon   les   jeunes,   le   milieu   scolaire   est   un  

mettre   en   place   divers   moyens   (classes   mixtes,   activités   communes,   etc.)   pour   faciliter  

intégration.  

  

Facteur  2.  Les  personnes  significatives  

immigrants   est   la  présence  de  personnes   significatives.  Des   répondants  ont  mentionné  un  ou  

élève
effet,  ces  personnes  peuvent  avoir  été  significatives  pour  plusieurs  raisons  :  certaines  ont  facilité  

un  soutien  bien  apprécié  dan
  

Parmi   les   jeunes   rencontrés,   quelques-‐

guide.   Les  deux  participantes   racontent  un  parcours   semblable,   au   cours  duquel   elles   se   sont  

  sont  toujours  

t  passée  par  les  mêmes  étapes.  Pendant  une  
longue  période,  cette  amie  a  été  la  seule  avec  qui  elle  pouvait  se  sentir  bien  :  «  

  »  (Lucie).  Hassan  
a  égalemen

autre   personne   a   également   été   significative  :   sa   mère.   Dans   les   premiers   moments   de  

  :    

seule  personne  qui  me  comprenait.  Je  parlais  avec  elle,  puis  elle  a  dit  que  :  tu  
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ie)  

  

Sur  le  plan  scolaire,  certains  enseignants  et  membres  du  personnel  ont  également  joué  un  rôle  
significatif   dans   le   proc

  :   «  
r  

  »  (Sunita).  Pendant   les  pauses,  ce  professeur   interpellait  des  élèves  

nctionnement,   ce   qui   a   grandement  
facilité  son  intégration.  Pour  la  plupart  des  participants,  les  professeurs  de  francisation  des  deux  

compter.  Les  quelques  élèves  qui  ne  fréquentaient  plus  les  classes  de  francisation  se  rappelaient  

  :   «   es   amis  

  »  (Marut).  

rencontrer   des   amis.   En   ayant   la   possibilité   de   se   tourner   vers   une   personne   significative  
  

Cependant,   bien   que   quelques   participants   aient   mentionné   le   soutien   des   enseignants,   il  
semble  que,  de   façon  surprenante,   ces  derniers  agissaient  de   façon  parfois  neutre,  ou  encore  
nuisible   pou
enseignants   ont   agi   de   façon   décourageante,   soit   en   connaissant  mal   les   besoins   des   jeunes  
immigrants,   soit   en   accentuant   les   différences   entre   les   élèves   immigrants   et   québécois.   Par  
exemple,  Sunita  raconte  son  expérience  avec  une  professeure  du  cheminement  régulier  :  

Il  y  avait  une  professeure  qui  dit,  mais  pas  tout  le  temps,  mais  souvent,  elle  dit  :  
«     ».  Ça,  ça  veut  dire  Québécois,  les  étudiants  

  (Sunita)  

Bien  que  cette  phrase  puisse  paraître  anodine,  elle  a,  pour  Sunita,  été  une  expression  
nts  immigrants  peuvent  
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Facteur  3.  Internet  et  les  réseaux  sociaux  

ctualise  cette  influence.    

  Facebook  

   la   ville   de   Québec.   Ces   relations   peuvent   être  
importantes  dans  la  vie  sociale  des  adolescents  immigrants,  comme  en  témoigne  leur  utilisation  
fréquente  par  la  plupart  des  répondants.    

Par  ailleurs,  les  réseaux  sociaux  peuvent  aussi  faciliter,  pour  les  jeu

mentionné  avoir  fait  des  recherches  en  indiquant  des  noms  de  famille  correspondant  à  ceux  de  
s  dans  la  ville  de  Québec.  Certains  ont  également  fouillé  

participants  ayant  utilisé  cette  méthode  :    

Facebook Facebook Après,  bien,  
Facebook],  et  je  

commence  à  parler  avec  les  filles  [rencontrées  sur  Facebook].  (Lucie)    

up   de  
  :    

Parce  que  si  je  fais  un  ami,  si  je  connais  un  ami  sur  Facebook,  quand  je  vais  voir  

   Quand   je   vois   le   Facebook,   si   elle   a   écrit   Quebec   city,   elle   habite  
Quebec  City.  Non  si  elle  Québécoise,  mais  si  elle  est  (compatriote)  et  elle  habite  

  (Hassan)  

Finalement,  les  sites  Internet  tels  que  Facebook  servent  aussi  à  créer  de  nouveaux  liens  avec  des  

ligne,   il  est  par  la  suite  plus  aisé  et  moins  gênant  de  les  aborder  «  en  réalité  ».  Cette  troisième  
stratégie  était  moins  utilisée  par  les  jeunes,  mais  tout  de  même  mentionnée  à  quelques  reprises  
par  les  participants.    

rmet  de  maintenir  des  liens  sociaux  importants  
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jeunes  consta

mmigrants.    

certains   impacts   sur   leur   intégration   sociale.   Toutefois,   ces   facteurs   ont   une   influence  moins  
importante   que   celle   des   facteurs   des   autres   niveaux   et   leur   lien   direct   avec   le   processus  

  

  

4.2.2.4  La  langue,  un  facteur  transversal  

transversale,  de  cette  recherche.  En  effet,  aux  dires  des  jeunes  interviewés,  la  langue  influence  
les   rapports   sociaux,  mais   est   à   son   tour   influencée   par   ces   derniers.   La   presque   totalité   des  
facteurs  d'influence  décrits  dans  ce  chapitre  y  sont  reliés,  de  façon  plus  ou  moins  directe.  Pour  
cette  raison,  dans  le  

et   qui   influence   pratiquement   toutes   les   sphères   de   leur   vie,   dont   celles   liées   aux   différents  

  

Impacts  de  la  langue  sur  la  composition  et  la  qualité  du  réseau  social  

Plusieurs   éléments   avancés   dans   la   présente   section   ont   déjà   été   abordés   dans   ce   chapitre,  

différents  facteurs.    

se  de  la  langue  est  une  difficulté  courante  chez  
les  jeunes  immigrants.  Certains  ont  connu  des  obstacles  importants  à  cet  effet  à  leur  arrivée  au  

  :    

Oui  là,  mais  quand  je  suis  arrivé  là-‐ hot
-‐ce   que   les   autres  

Apprendre  mon  français,  puis,  
dis  genre  un  mot,  genre  «  heureusement  »  là,  puis  je  comprenais  pas.  Mais,  là,  

  

e  
amélioration  du  niveau  de  français  :    

Je  comprends,  mais   je  parle  pas.  Puis   les  gens  pensent  que   je  comprends  pas.  

  comme  sourd,  puis  

comme  ça.  (Dalia)  
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Ces  difficultés  liées  au  français,  peu  importe  leur  degré,  peuvent  avoir  un  impact  important  sur  
  

e   thème   général   de   la   composition   du   réseau   social,   il   semble   que   la  

la   langue   semble   agir   de   façon   bidirectionnelle  :   certains   considèrent   que   plus   leur   français  

  :    

Puis   je  pense   si   je  parle  plus   français,  puis   si   je  parle  pas   français

  

  :   «  Plus  
  »  (Mateo).  

ent  que   leur   amitié   avec  des  élèves  québécois   contribue  

Adrian,  Marut)  :    

maternelle)!  (Marut)  

Hassan  aussi  est  de  cet  avis  :  «  Si  on  a,  on  a  comme  un  autre  ami  québécois,  on  va  parler  un  
petit  peu  français.  Ça  va  être  pratique  »  (Hassan).  Comme  Marut  et  Hassan,  les  participants  qui  

situation  que  ces  jeunes  décrivent  traduit  un  cercle  vertueux,  dans  lequel  le  fait  de  côtoyer  des  
Québécois  améliore  la  maîtrise  du  français,  laquelle  favorise  à  son  tour  le  contact  avec  les  élèves  
natifs,  et  ainsi  de  suite.  

Cependant,   pour   quelques   adolescents,   le   français   agit   plutôt   comme   une   lame   à   double  
en  français  avant  de  

  :  «  Bien,  peut-‐
repasser   [dépasser],   de   commencer   de   parler   avec   des   Québécois,   je   sais   me   repasser   moi-‐

oui.   Laquelle   limite   je   peux   pas   repasser  »  

lesquels   il   est  moins   gênant  

réaction  des  élèves  et  ses  répercussions  réfèrent  davantage  à  un  cercle  vicieux,  par  opposition  à  
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la   situation   décrite   précédemment.   En   effet,   les   jeunes   qui   se   croient  médiocres   en   français  
,   conséquemment,   ne  

contribue  pas  à  améliorer  leur  maîtrise  de  la  langue,  ni  leur  intégration  sociale.    

En  outre,  la  situation  peut  aussi  être  complexe  pour  les  adolescents  qui  sont  prêts  à  prendre  les  
  

communiquer  en  français  avec  leurs  amis,  mais  trouvent  qu'ils  ne  maîtrisent  pas  suffisamment  
  :    

i,   il  y  a  plein  de  choses   lesquelles   je  veux  

peux  [italique  ajouté].  Pour  eux  aussi,  

iment,  on  
  

Ainsi,  cette  barrière  les  empêche  de  se  sentir  très  proches  de  leurs  amis  et  limite  la  spontanéité  
et  la  profondeur  des  échanges  (Lucie,  Alicia,  Hassan).    

Finalement,  il  faut  mentionner  un  fait  surprenant.  Lucie  et  Aminata  maîtrisaient,  à  des  niveaux  

solide,  mais  restreint,  Aminata  cherche  encore  comment  approcher  ses  pairs  afin  de  tisser  des  

  

Impacts  de  la  langue  sur  les  facteurs  de  niveau  un  

également   sur   les   facteurs   mentionnés   précédemment.   À   la   lumière   des   résultats   présentés  

jeunes  qui   se   sentaient  meilleurs  en   français   ressentaient  plus  de  confiance  en  eux  et  étaient  

langagière   attendaient   habituellement   que   les   élèves   québécois   interagissent   avec   eux   plutôt  
que   de   faire   les   premiers   pas.   De   surcroît,   quelques   participants   relatent   des   situations   dans  

eux.   Ces   moments   leur   causaient   trop   de   stress   et   de   malaise   (Lucie,   Dalia,   Marut).   À   titre  
-‐américaine  

elle   invite   toujours   Dalia,   ce   qui   pourrait   encourager   sa   rencontre   avec   des   Québécois.  
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Cependant,  quand  ces  moments  se  présentent,  cette  dernière  préfère  rester  seule  plutôt  que  de  

nt  terriblement  gênée  de  communiquer  dans  
cette   langue.  Ces  perceptions  ont  donc  un  double  effet  
aux  Québécois,  mais   également   celui   de   la   priver   de   fréquenter   ses   amis   quand   ces   derniers  
côtoient  des  élèves  québécois   

xplique  

moment   de   repos   bien   apprécié   par   les   adolescents,   où   ils   peuvent   partager   avec   les   élèves  

dimension  langagière  y  était  beaucoup  moins  importante,  elle  était  encore  trop  présente  pour  
  

En  outre,  un  autre  facteur  est  étroitement  lié  à  la  langue  :  le  temps.  Si  le  facteur  temps  facilite  

leur  école,   il  

et   le   contact   quotidien   et   intensif   avec   le   français.   Lucie   illustre   ce   propos   en   donnant   son  
   des   jeunes   immigrants  :   «  Je   pense   pas   que   ça  

  
français  :    

Quand   je  suis  arrivé   ici,   je  parlais  pas   français.  Là,  après,   juste  après  un  an,   je  

autres   Québécois.   Puis   là   [après   plusieurs   années],   je   suis   rendu   avec   des  
Québécois.  (Adrian)  

  

français.  

Impacts  de  la  langue  sur  les  facteurs  de  niveau  deux  

Un  autre  lien  direct  à  faire  entre  langue  et  intégration  sociale  concerne  le  facteur  «  mesures  de  
francisation  

s   élèves   québécois  

   pratiquer   le   «  vrai  »   français   du   Québec   avec   les  
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Ainsi,  dans  ce  cas-‐
aux   jeun
gardant   séparés,  physiquement  et   socialement,   les   jeunes   immigrants  des  Québécois  pendant  

  

En   outre,   en   ce   qui   a   trait   au   facteur   racisme   et   discrimination,   il   semble   que   la   capacité   à  

immigrants.   Ces   derniers   évoquaient   les   commentaires   des   élèves   québécois   concernant   leur  

les  excluaient  en  raison  de  leur  difficulté  langagière.  Pour  cette  raison,  il  semble  que  la  langue  

  

Impacts  de  la  langue  sur  les  facteurs  de  niveau  trois  

Finalement,  il  sembl
cependant   constater   que   les   personnes   significatives   pour   les   jeunes   immigrants   étaient   bien  

mmigrants,  donc  

  

Somme  toute,   il   semble  que   la  maîtrise  de   la   langue  ait  des  effets  variés,  voire  contraires,  sur  

avec  ces  derniers  e

t  les  bienfaits  

considérés   comme   une   difficulté   importante,   voire   un

situations  où  ils  auront  à  parler  en  français  et  évaluent  les  risques  qui  y  sont  associés,  guettant  
les  moments  où   cet  obstacle   ressurgira.   Pour   quelques   participants,   cette   limite   les   empêche  

primer  
en   classe,   de   développer   des   amitiés   signifiantes,   et   finalement,   de   participer   aux   activités  

  

Ce  chapitre  avait  pour  objectif  de  présenter  les  résultats  afin  de  répondre  à  la  question  et  aux  
objectifs   de   recherche.   Si   les   participants   présentaient   des   profils   variés,   leurs   perceptions   se  
rejoignaient  néanmoins  sur  plusieurs  thèmes.  À  la  lumière  de  leur  discours,  il  a  été  possible  de  
mettre   en   relief   des   facteurs   qui   influencent,   à   trois   différents   niveaux,   leur   trajectoire  
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effets,  aux  yeux  des   jeunes,  se  manifestent  partout.  En  outre,   leurs  observations,  réflexions  et  
hypothèses  ont  permis  de  dresser  un  portrait,   de   faire  un  bilan   sommaire  de   leur   intégration  

école.	  	  

  

  



  

  

CHAPITRE  5     DISCUSSION  
	  

recevabilité  et   la  pertinence.  Pour  ce   faire,  un  bref   rappel  de   la  question  de   recherche  et  des  
fectué.  Par   la   suite,   sera  

présentée  une  analyse  dans   laquelle  ces   résultats   seront  examinés,  puis   comparés  à  ceux  des  

les  convergences  et  les  divergences,  ainsi  
différences   majeures   soulevées   par   la   présente   recherche.   Finalement,   seront   exposées   les  
limites   de   la   recherche,   afin   de   jeter   un   regard   critique   sur   la   démarche   de   recherche  
scientifique  réalisée.    

  

5.1  Question  de  recherche  et  principaux  résultats  

immigrants  dans  le  contexte  précis  que  présentent  les  écoles  secondaires  de  la  ville  de  Québec.  
Son  objectif  était  d

  :   -‐
scolaire  des  adolescents  immigrants,  selon  la  perception  de  ces  derniers.  Les  résultats  obtenus  à  

pairs.    

Qui  plus  est,  à  la  lumière  des  résultats  obtenus,  il  apparaît  que  plusieurs  facteurs  entrent  en  jeu  
  temps  »,  

«  personnalité   et   attitude  »,   «  la   réaction   en   chaîne  »   et   «  activités   sociales  »   soient  
t   les   mesures   de   francisation,  

les  différences  culturelles  ainsi  que  le  racisme  et  la  discrimination  ont  des  impacts  plus  modérés  
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5.2  Analyse  des  résultats  

La  section  qui   suit  
résultats  obtenus  dans   le  cadre  cette  étude  et  ceux  répertoriés  dans   la   littérature  scientifique  

la   logique  
utilisée  pour  la  présentation  des  résultats.  Seront  d'abord  présentés  les  constats  liés  au  bilan  de  

finalement,  de  niveaux  trois,  puis  ceux  liés  à  la  langue.    

  

  

Les  études  présentées  dans  la  recension  des  écrits  du  premier  chapitre  sont  nombreuses  à  faire  

tels  que  les  principales  difficultés  rencontrées  par  les  jeunes  ainsi  que  les  différentes  structures  
dans   la   constitution   des   réseaux   sociaux   sont   abordés.   Ainsi,   ces   thèmes   plus   globaux   feront  

  

En   premier   lieu,   Bouchamma   (2009a),   ainsi   que   les   chercheurs   du   Conseil   canadien   de  
développement  soci
rencontrés  par  les  adolescents  immigrants  en  milieu  scolaire,  puisque  ces  derniers  connaissent  

  répondants  de  
la   présente   étude,   une   seule   adolescente   affirmait   se   sentir   seule   et   être   complètement  
insatisfaite  de  son  réseau  social.  Les  autres  participants  avaient  quelques,  plusieurs  ou  encore  
de  nombreux  amis  et  étaient  parvenus  à   se  créer  un   réseau  social   satisfaisant   leurs  différents  
besoins.  Bien  que  plusieurs  jeunes  aient  exprimé  le  désir  de  compter  plus  de  connaissances  dans  

dans   la   présente   étude,   les   jeunes   interviewés   étaient   arrivés   depuis   un   an   ou   plus,   ce   qui  
explique  peut-‐

fait   de  

auteurs  des  textes  inclus  dans  la  recension  avaient  peu  développés.    

Par   ailleurs,   divers   auteurs   remarquent   que   les   adolescents   immigrants   sont   portés   à   se  

Bouchamma,  2009a,  2009b;  Lusignan,  2009;  Steinbach,  2009).  Cette  tendance  est  en  tous  points  
confirmée  par  la  présente  étude,  qui  a  obtenu  des  résultats  similaires  :  les  réseaux  sociaux  des  

expériences   similaires.   Cette   raison   a   également   été   soulevée   par   les   participants   de   cette  
étude,   qui   disaient   se   sentir   mieux   compris   par   leurs   compatriotes   que   par   les   Québécois.  

autres  études,  notam
plus   de   pouvoir   pratiquer   le   français   dans   un   contexte   dénué   de   toute   pression.   De   façon  
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diamétralement  opposée,  cette  recherche  met  en  lumière  divers  motifs  qui  incitent  également  

ressortis  du  discours  des  jeunes,  à  
la  différence  des  études  incluses  dans  la  recension.  

  :   les  jeun

cois.   Ce   continuum   observé   chez   plusieurs  
  

Québécois  soulevée  par  cette  étude   fait  écho  aux  constats  de  Van  Ngo  et  Schleifer   (2005)  qui  
démontraient  dans   les   résultats  de   leur  étude  que   les   liens  entre   les   jeunes   immigrants  et   les  

jeunes  semblent  évoquer  plusieurs  raisons  pour  expliquer  ce  phénomène  (méconnaissance  des  
autres   cultures,   désintérêt   dû   à   une   satisfaction   du   réseau   social   déjà   établi,   maîtrise   de   la  

ur  ce  
thème.    

De  plus,   les  auteurs  étaient  nombreux  à   souligner  que   les  adolescents   immigrants   craignaient  
et  al.

résultats  de  la  recherche  de  Bouchamma  (2009b),  la  plupart  des  jeunes  rencontrés  dans  ce  cas-‐

reconnaissent  ces  différences  les  vivent  de  façon  neutre  ou  positive  et  peu  cherchent  à  changer  
et   élément   sera   discuté   davantage   dans   la   section   portant   sur   les  

facteurs   de   niveau   deux.   Ainsi,   à   la   suite   des   comparaisons   effectuées   entre   la   présente  

sociale  des  adolescents   immigrants,   il   semble  possible  de  conclure  que,  de   façon  générale,   les  

t   différents   de   ces  
derniers.    

  

5.2.2  Les  constats  liés  aux  facteurs  de  niveau  un  

tion   seront  
discutées  les  comparaisons  entre  ces  derniers  et  ceux  soulevés  par  les  jeunes  interviewés  dans  
le  cadre  de  la  présente  recherche.    

migration   soit   un   facteur   de   haute   importance   en   ce   qui   a   trait   à   une  meilleure   intégration  
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Cette   constatation  est   amenée  par  différents   auteurs,   dont   les   résultats   suggèrent   également  

  adolescents  interviewés  dans  
ce  cas-‐
des   propos   similaires,   notamment   en   affirmant   «     »   aux  élèves   natifs   après   quelque  

  diversifient  leurs  réseaux  sociaux,  qui  comprennent  plus  

avec  le  temps,  ce  qui  facilite  leur  intégration  sociale.  Ainsi,  pour  les  auteurs  mentionnés  (Jacob,  
1993;  McAndrew,  1994;  Gödri,  2004)  comme  pour  les  participants  de  cette  étude,  il  semble  que  
le  facteur  temps  écoulé  depuis  la  migration  soit  un  facteur  crucial  dan
adolescents  immigrants.    

En  outre,  les  auteurs  associent  souvent  le  facteur  «  temps  
  :  plus  les  migrants  arrivent  jeunes,  plus  leur  

social
Aghasi-‐Sorkabi,  2009;  Bouchamma,  2009b).  Pourtant,   si   les  nouveaux  arrivants  de   la  présente  

  

leur   vie,   ce  

ncernant   la  
  âge  lors  de  la  migration  »  influence  très  possiblement  

variées.    

Les  différentes  activités  sociales   const
tant   selon   la   perception   des   adolescents   rencontrés   que   suivant   les   résultats   des   études  
recensées.   De   fait,   les   auteurs   sont   nombreux   à   rapporter   que   les   activités   parascolaires  

(Gouvernement   du  Québec,   1998;   Khanlou  et   al.,   2002;   Talmon,   2004;   Gonzales   et   al.,   2005;  
Bouchamma,  2009b).  Cette  étude  corrobore  ces  résultats,  en  y  apportant  toutefois  une   légère  

urait  été  impossible  de  créer  dans  

tout  autre  :  plutôt  que  de  favoriser   leur  apprentissage  du  français,   il  semble  que  ces  moments  
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Par  ailleurs,  il  faut  noter  une  autre  différence  entre  la  littérature  et  la  présente  étude  quant  aux  
constats   portant   sur   les   activités   scolaires.   Alors   que   les   écrits   scientifiques   mentionnent  

soulevés  par  les  adole
mentionné  les  activités  de  sensibilisation  interculturelle  organisées  par  les  institutions  scolaires,  

ositifs   sur  

2006;  TCRI,  2011).  Bien  que  de  tels  programmes  interculturels  soient  en  application,  sous  forme  
différente,   dans   les  milieux   scolaires   étudiés,   il   faut   cependant   souligner   que   les   adolescents  
sont   peut-‐

communautaires  dans  les  éco
1998;  Vatz-‐Laaroussi  et  al.,  2005;  Bouchamma,  2009b),  ces  derniers  ont  peu  abordé  ce  facteur.  
De  façon  surprenante,  les  jeunes  ont  fait  référence  à  un  seul  organisme,  MotivAction  Jeunesse,  
présent  dans  les  deux  écoles  partenaires.  Il  semble  que  les  adolescents  rencontrés  appréciaient  

est   de   constater   que   le   lien   école-‐communauté,   via   la   collaboration   e
organismes  communautaires  du  secteur,  est  si  peu  développé  en  réalité,  alors  que   les  auteurs  

littérature   à   ce   sujet   ainsi   que   les   participants   de   l
facteur   lié   à   la   participation   des   organismes   communautaires   à   la   vie   scolaire   représente   un  

soulève  certains  questionnements.    

intégration   sociale.   Comme  plusieurs   jeunes   le   soulignent,   «  il   faut   sortir  »   de   chez   soi   et   des  

simple,  mais  cruciale  pour  
études  recensées  étaient  principalement  axées  sur  les  activités  offertes  dans  des  cadres  précis  
par   les   organisations   officielles   en   présence,   comme   les   écoles   et   les   organismes  
com
incluant   les  activités   informelles  et  spontanées,  ce  qui  pourrait  expliquer  ce  décalage  dans   les  
résultats   comparés.  Malgré   ces   subtilités,   il   est   toutefois   possible,   à   la   lumière   des   résultats  

sociales  parascolaires  ou,  le  cas  échéant,  proposées  par  les  organismes,  facilitent  et  encouragent  
scents  immigrants.    
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les  articles  retenus  pour  la  recension  des  écrits  pré

  

scientifiques  dépouillés  aux  fins  de  cette  étude.  Par  ailleurs,  il  est  surprenant  de  constater  que  le  

les  différents  articles  portant  su
un  rôle  déterminant  à  jouer  dans  leur  propre  intégration,  en  adoptant  une  attitude  proactive,  en  

teragir  

résentant  ce  phénomène  comme  découlant  de  

2003;  Li,  2004;  Allen,  2006;  Winnemore  et  Biles,  2006).  Ainsi,  il  semble  que  les  auteurs,  comme  
les  jeunes  migrants  d
principaux  concernés  dans  le  bon  déroulement  de  leur  intégration  sociale.    

  

5.2.3  Les  constats  liés  aux  facteurs  de  niveau  deux  

La   littérature   québécoise,   comme   internationale,   regorge   de   textes   scientifiques   traitant   des  
impacts  variés  des  programmes  et  mesures  de  francisation.  En  ce  qui  concerne  précisément  les  
classes  accueil  et  de  francisation,  les  auteurs  sont  nombreux  à  exposer  les  graves  conséquences  

notamment   le   français  qui   y   est   enseigné,   loin  de  celui  utilisé  par   les   élèves  québécois   et,   de  
t  

-‐Chun  Tsai,  2006;  Manço,  2006;  Steinbach,  
2009,  2010;  Vatz-‐Laaroussi  et  Steinbach,  2010).  Ces  constatations  sont  validées  par  les  résultats  
de   la   présente   étude,  mais   dans   une   autre  mesure.   Le   portrait   dressé   par   les   jeunes   est   loin  

effectivement  éprouver  plus  de  facilité  à  développer  des  amitiés  avec  les  élèves  québécois  après  
avoir  cessé  de  fréquenter   les  classe
de  Hsin-‐

-‐à-‐
diff
Qui  plus  est,   ils   font   état  de   la  différence  entre   le   français   appris  en   classe  de   francisation  et  
celui  de  la  «  vie  courante  »,  qui  selon  eux  nuisait  manifestement  à  leur  intégration.  Cependant,  
les  adolescents  ne  considéraient  pas  la  séparation  des  élèves  québécois  comme  une  ségrégation  
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impacts  positifs  liés  à  leur  passage  en  francisation.    

démontrer   que   les   jeunes   rencontrent   b

faut   cependant   spécifier   que   les   jeunes   rencontrés   fréquentaient   tous   des   classes   de  
-‐à-‐dire   incluant   des   périodes   passées   au   cheminement   régulier,  

contrairement   aux   participants   de   certaines   études   parmi   celles   recensées,   qui   étaient  
exclusivement   en   classe   accueil.   De   plus,   pour   des   raisons   liées   à   la   compréhension   du  

les  classes  accueil  fermées2   pour  
répondre   aux   questions,   il   est   fort   probable   que   leur   vision   des   faits   ait   été   teintée   par   leur  

comme   effet   de   diminuer   leurs   impressions   négatives   à   propos   des  mesures   de   francisation.  
Somme   toute,   considérant   ces   comparaisons   et   les   confirmations   qui   en   découlent,   il   est  

certaines   raisons,   notamment   en   ce   qui   a  

  

sociale  
diffère   dans   les   écrits   scientifiques   et   la   présente   recherche.   En   effet,   de   façon   surprenante,  

recueillies   dans   le   discours   des   jeunes   interviewés.   Si,   selon   la   Table   de   concertation   des  
organismes   au   service   des   personnes   réfugiées   et   immigrantes   (2011),   le   conflit   de   valeurs  

affirmaient   ne   pas   être   particul

adolescents  évoquaient  que  certains  groupes  culturels  étaient  moins  bien  intégrés,  notamment  
par  les  élèves  québécois,  et  expliquaient  cela  par  les  écarts  importants  sur  le  plan  de  la  culture.  
Cela  confirme  les  constatations  de  Bouchamma  (2009b),  qui  soutient  que  le  décalage  entre  les  

entraîner  une  discrimination  de   la  part  des  élèves  natifs.  Ainsi,   si   les   jeunes   remarquent,   tout  
comme   plusieurs   auteurs,   que   les   différences   culturelles   infl

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2   Vanier   constituent  une  étape  préalable   aux   classes  de   francisation,  où   les  
jeunes  immigrants  amorcent  leur  intégration  avant  de  poursuivre  leur  cheminement,  en  partie  au  régulier  
et   en   partie   en   classe   de   français.   Les   classes   accueil,   contrairement   aux   classes   de   francisation,   sont  
habituellement  complètement  fermées  et  les  jeunes  peuvent  y  rester  jusqu'à  quelques  mois.    
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remarquent  généralement  ces   impacts  sur   les  autres   immigrants  et  non  sur  eux-‐mêmes,  et   les  

  

jeunes.   Il   faut   cependant   comprendre   que   les   adolescents,   pour   toutes   sortes   de   raisons,  
t  cependant  peut-‐

avec  la  chercheure.  

La  composition  ethnique  des  écoles  est  un  autre  facteur  souligné  par   la   littérature  et  retrouvé  
dans  le  discours  des  adolescents  immigrants  interviewés  dans  ce  cas-‐ci.  Les  résultats  des  études  
menées  par  Van  Houtte  et  Stevens  (2009),  Hsin-‐Chun  Tsai  (2006)  ainsi  que  Agirdag,  Van  Houtte  
et  Van  Avermaet  (2010)  indiquent  que  plus  la  diversité  culturelle  est  élevée  dans  les  écoles,  plus  

dans   leur   école,   plus   leurs   pairs   québécois   seront   habitués   de   les   côtoyer   et  moins   ils   seront  

Québécois  et  serait  donc  tout  autant,  sinon  plus,  intégrés  socialement.  Outre  cette  constatation,  
il  semble  que  de  façon  générale,   il  y  a  consensus  sur   le  fait  que   la  diversité  culturelle  dans   les  

  

Finalement,   le  troisième  facteur  à  être  abordé  dans  cette  section  est  celui  du  racisme  et  de   la  
discrimination.  Encore  une  fois,  il  faut  discuter  des  questions  de  nuances  quant  aux  impacts  de  

-‐Chun  Tsai   (2006),   le  racisme  est   la  
p

ais  seulement  parce  que  

résultats  de  Ringel,  Ronell  et  Getahune  (2009)  et  de  Correa-‐Velez  (2011),  la  couleur  de  la  peau  

parmi   les   jeunes   rencontrés,   certaines   victimes   de   commentaires   pernicieux   tendaient   à   se  
replier   sur   leur   g
temps  à  se  développer.  Ces  constats  entérinent  les  observations  de  Correa-‐Velez  (2011),  Gungor  
(2011)  et  Hsin-‐Chun  Tsai  (2006).    

À   ce   sujet,   les   participants   de   cette   recherche  
interculturelle   des   élèves   québécois,   remarquée   également   dans   les   résultats   de   plusieurs  
articles   sur   ce   thème   (Vatz-‐Laarroussi   et   al.,   2005;   Bouchamma,   2009b;   Ringel,   Ronell   et  
Getahune,   2009;).   De   fait,   les   jeunes   remarquent   que   cette   ignorance   peut   mener   à   des  
comportements   discriminatoires   de   la   part   de   certains   élèves   qui,   comme   le   soulignent   les  

étude  soulignent  que  les  
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ailleurs,   les   nouveaux   arrivants   sont   nombreux   à   affirmer   que   les   élèves   qui   adoptent   des  

  respectifs.  Ainsi,  à  la  lumière  
de  ces  comparaisons  entre  les  éléments  apportés  par  la  recension  des  écrits  et  ceux  traduits  par  
les  résultats  de  la  présente  recherche,  et  malgré  les  nuances  soulignées  à  ce  sujet,  il  est  possible  
de   conclure   que   les   attit

  

  

5.2.4  Les  constats  liés  aux  facteurs  de  niveau  trois  

Concernant   la  catégorie  de  niveau  trois,  un  seul  facteur  révélé  par   les  résultats  de   la  présente  

rée   comme   non   négligeable   par  

nts   dans   les   cours   du   cheminement   régulier,   facilite   le  

les   sout

endre   davantage   sur   la  

différentes   mesures   mises   en   place   pour   faciliter   leur   intégration,   ils   ne   sont   pas   sans  
reconnaître  que  ces  dernières  varient  selon  les  écoles.  Comme  le  souligne  une  participante,  les  

attentive  aux  besoins  des  élèves  immigrants.    

«  facteur  
gration   des   nouveaux   arrivants   (Harvey,   1994;  

McAndrew,  2000;  Marchand,  2008;      Lusignan,  2009;  Potvin  et  al.,  2010).  Bouchamma  (2009b)  

point   corroboré   par   la   présente   étude.   Les   jeunes   nomment   entre   autres   les   activités   et   les  

interc
participant   voulait   avoir   accès   à   des   activités   portant   sur   la   culture   québécoise,   il   reste   que,  

pprentissage  de  la  culture  se  
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2009b;  Lusignan,  2009).  Finalement,  selon  les  chercheurs  Bouchamma  (2009b)  et  Kia-‐Keating  et  

quasi   unanime   par   la   présente   étude,   puisque,   à   quelques   exceptions   près,   les   répondants  
affirmaient  av

ied   diverses  

derniers.  

Par  ailleurs,  deux  facteurs  ayant  un  impact  plus  modéré  ont  été  relevés  par  les  adolescents  de  

significatives.  Dans   le   cas  présent,   les   résultats   démontrent   que   les   jeunes   semblaient   utiliser  
Internet   (Facebook,   Skype,   logiciels   de   messagerie   électronique)   pour   rencontrer   des   amis  
québécois,  pour  retrouver  des  compatriotes  ayant  aussi  immigré  à  Québec  et  pour  maintenir  le  

orié  portant  

génération.  Plusieurs  jeunes  mentionnaient  même  avoir  nouvellement  découvert  les  usages  de  
ces  technologies.  Il  apparaît  donc  que  cette  raison  explique  le  caractère  inédit  de  ce  facteur.    

référence   à   des   personnes   significatives   dans   leur   entourage   ayant   facilité   leur   intégration.   Il  

e   la  

liens   avec   certains   constats   émis   par   les   auteurs.   Ces   derniers   abordent   notamment  
-‐Laaroussi  et  al.,  2005;  Kanouté,  2007;  

Aghasi-‐Sorkhabi,   2009).   Certains   auteurs   les   qualifient   de   «  tuteurs   de   résilience  »   (Kanouté,  
2007)   et   il   semble   que   les   adolescents   interviewés   soient   de   cet   avis,   soulignant   de   façon  

  guide  »  

positive   dans   la   résolution   de   conflit   interethnique   et   leurs   encouragements   comme   étant  
bénéfiques   pour   les   jeunes   (Vatz-‐Laaroussi   et   al.,   2005;   Bouchamma,   2009b).   Alors   que   la  

encouragements,   ainsi   que   le   soutien   social,   sont   deux   éléments   relevés   dans   leur   discours.  

agir  de   façon  discriminatoire  envers   les  élèves   immigrants.  Au  même  titre  que   les  participants  
-‐ci  mentionnent  avoir   ressenti,  

marquant  leur  dissemblance  des  élèves  natifs,  a  nui  à  leur  intégration  sociale.    
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que  mentionné  précédemment,   les  participants  de   la  présente  étude  mentionnaient  des  pairs,  
compatriotes,   immigrants  ou  québécois,  comme  piliers  dans   leur   intégration.  Tout  comme  ces  
jeunes,  De  Miguel  Luken  et  Tranmer  (2010)  soulignent  que   les  natifs  peuvent   jouer  un  rôle  de  
soutien  imp
eux  offrir  un  grand  support  sur  le  plan  affectif  (Martinez  Garcia  et  al.,  2002;  De  Miguel  Luken  et  

cents   de   la  

moments  de  stress  ou  de  tristesse.    

   été  mis   en   relief   par   les   auteurs   dans   les   articles   recensés,   le   cas  
contraire  est  aussi  survenu  

  statut  
socioéconomique  »  et  «  ségrégation  résidentielle  ».  Le  statut  socio-‐économique  était  considéré  

  :   en   peu   de   mots,   il   semble   que   certains  
adolescents   consacrent   moins   de   temps   aux   activités   sociales   dans   le   but   de   travailler   pour  

(Omvidar  et   Richmond,   2003;   TCRI,   2011).  Or,   dans   la   présente   étude,   une   seule   participante  
témoignait  éprouver  de  telles  difficultés.  Par  ailleurs,  dans  les  résultats  des  études  recensées,  la  
ségrégation   territoriale   et   résidentielle   était   considérée   comme   un   facteur   crucial   pour  

(Kushrinovich,  2010;  Friesen  et  

Cependant,  si  le  lien  entre  concentration  géographie  et  intégration  semble  évident  pour  certains  

remarquent  et  mentionnent  q

cause   à   effet   entre   leur   «  ségrégation  »   et   leur   intégration   sociale.   Ainsi,   les   résultats   de   la  
-‐mêmes,   ne   peuvent   pas  
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5.2.5  Les  constats  liés  à  la  langue  

La   langue   est   considérée   par   de   nombreux   auteurs   comme   le   facteur   le   plus   important   dans  

Foroughi   et   al.,   2001;   Legault   et   Fronteau,   2008;   Gauthier   et   al.
facteur   le  plus   répandu  dans   la   littérature  à   cet   effet.  Dans   la  présente  étude,   la   langue  était  
également  omniprésente  dans  le  discours  des  jeunes.  

sentiment  de   solitude   important.  Ce  constat  est  validé  par   les   résultats  de   la  présente  étude,  
puisqu

mentionnaient  que  la  maîtrise  de  la  langue  agissait  comme  facilitateur,  comme  élément  positif  

Dagenais,  2005;  Allen,  2006;  Steinbach,  2009).  Les  répondants  ayant  participé  à  cette  recherche  
confirmaient  ces  résultats.  Pour  eux,  la  maîtrise  du  français  leur  permettait  de  nouer  davantage  

  

Néanmoins,   cette   recherche   soulève   une   nuance   importante.   Bien   que   la   langue   facilite  
lupart   des   cas,   elle   peut   agir   comme   un   frein   pour   certains  

pour   éviter   ce   malaise,   en   plus   de   se   soustraire   aux   activités   parascolaires   pour   les   mêmes  

   outre,   il   faut  
mentionner  que  parmi  les  participants  de  cette  étude,  les  deux  adolescentes  qui  maîtrisaient  le  

  

En   somme,   les   résultats   de   la   présente   étude   corroborent,   nuancent   ou   infirment   ceux  
n   consensus  

du   racisme,   cette   discussion   a   permis   de   dégager   certains   thèmes   plus   nuancés   à   savoir  
turelles,  ou  encore  celles  des  mesures  de  

francisation.   Il   faut   également   rappeler   que   les   facteurs   «  Internet  »   et   «  personnalité  »  

territoriale  et  le  statut  socio-‐

de   ces  
derniers  diffèrent  sensiblement  de  ceux  présentés  dans  cette  étude.  Alors  que  dans  les  études  
présentées  au  premier  chapitre,  les  facteurs  les  plus  importants  sont  les  différences  culturelles  
et   la   langue,   il   semble   que   dans   le   cas   présent,   la   plus   grande   influence   ait   été   donnée   à   la  
personnalité.    
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5.3  Limites  méthodologiques    

Afin   de   compléter   ce   chapitre,   il   importe   de   porter   un   jugement   critique   sur   ce   projet   de  
recherche,  en  se  penchant  sur  les  différentes  limites  qui  ont  marqué  sa  réalisation  e
certaine   façon,   restreignent   sa   portée.   Certaines   limites  méthodologiques   de   cette   recherche  

toutes  les  étapes  de  la  recherche.    

e  sur  le  
plan  de  la  diversité  des  participants.  Par  exemple,  quatre  jeunes  sur  douze  étaient  originaires  du  

mais  surtout  par  le  fait  que  les  informateurs  clés  dans  les  deux  écoles  secondaires  participantes,  
mandatés  par  les  direc
jeunes   recrutés   pour   participer   à   la   recherche   étaient   forcément   passés   par   les   classes   de  
francisation,   et   donc,   ne   pouvaient   provenir   de   pays   francophones,   tels   que   la   France,   la  

le  de  la  présente  recherche.    

Par   ailleurs,   une   autre   limite   réside   dans   la   communication   avec   les   participants.   Selon   les  
critères  de  sélection  établis,   les  adolescents  interrogés  devaient  être  arrivés  au  Québec  depuis  
au  moins  un  an  et  au  plus  cinq  ans,  

souligne  une  participante  
vocabulaire  
jeunes   avaient   plus   de   difficulté   à   comprendre   les   concepts   abstraits   présents   dans   certaines  
questions,   tels   que   culture,   intégration,   appartenance,   bien-‐être,   satisfaction,   etc.   De   façon  

  
profondeur  les  propos  recueillis,  ce  qui  constitue  une  limite  importante.    

  

regrettable.  Il  
relations   familiales   hypothétiquement   conflictuelles   ou   de   sa   vie   amoureuse   peut   être  

cheure.   Il  
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été  particulièremen
puisque   cette   dernière   comprend   certaines   lacunes.   En   visitant,   lors   des   entrevues,   les  

tif   et  

dynamiques  sociales  en  présence  dans  les  écoles.  Les  résultats  de  la  recherche  sont  donc  limités  
à  cet  effet.    

parler,   il   faut  mentionner   la   subjectivité   de   la   chercheure.   Comme   bien   souvent   en   sciences  

processus   de   recherche   scientifique   ait   été   teinté   par   la   subjectivité   de   la   chercheure,   par  

echerche  
qualitative.  Malgré  cela,  une  attention  particulière  a   tout  de  même  été  portée  à  ce  piège   lors  
des   différentes   étapes   du   processus   de   recherche,   particulièrement   lors   des   entrevues   et   du  
traitement  des  données.  

  

  



  

  

CONCLUSION  
	  

Pays  
arrivants.   Parmi   ceux-‐ci,   de   nombreuses   familles   et,   par   le   fait   même,   des   enfants   et   des  

écent.  Cependant,  

transformations  au  cours  des  dernières  années.  De  fait,  à  la  suite  de  la  mise  en  place  de  politiques  
favorisant  à  la  fois  la  diversité  culturelle  et  la  ré
la   ville   de  Québec   connaît   depuis   peu   de   temps   une   diversification   importante   de   ses   effectifs  

jeunes   imm

  

Ainsi,   le   but   de   la   présente   recherche   était   de   mettre   en   lumière   les   différents   facteurs   qui  
-‐scolaire  des  adolescents  immigrants  dans  les  écoles  de  la  Capitale-‐

Nationale,   selon   la   perception   des   jeunes   eux-‐mêmes.   Pour   répondre   à   cette   question,   le  

recherche.   Plus   concrètement,   douze   élèves   adolescents   immigrants   fréquentant   deux   écoles  

-‐
dirigées,     2011.  

perceptions  des  principaux  concernés  

eux   sont  
regroupent   selon   leur   origine.   En   outre,   si   les   adolescents   se   sentent   différents   de   leurs   pairs  
québécois,  ils  ne  perçoivent  toutefois  pas  cela  de  façon  péjorative.    

De  plus,  les  jeunes  ont  su  exprimer  leurs  perceptions  concernant  différents  facteurs  qui  freinaient  

que  le  temps  et  les  activités  sociales  sont  des  facteurs  

adolescents   immigrants,   une   importance   cruciale.   Aussi,   les   résultats   de   cette   étude   apportent  
également   un   éclairage   différent   sur   les   impacts   de   certains   facteurs   déjà   exposés   dans   la  
littérature   sur   le   sujet.   En   effet,   la   participation   des   adolescents   a   permis   de   constater   que   la  
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difficulté   importante,   voire   une   barrière   à   l

concernant  les  impacts  strictement  négatifs  des  classes  de  francisation  décrits  dans  la  littérature.  
Ces   résultat

  

des  pratiques  de  tous  les  acteurs  en  contact  avec  une  clientèle  immigrante  adolescente.  Les  jeunes  
  :  

encourager   les   activités   et   les   classes   mixtes,   favoriser   un   apprentissage   culturel   plutôt  

     

De   plus,   en   discutant   des   facteurs   qui   influencent   leur   intégration,   les   participants   ont   exprimé  
leurs   perceptions   et   leurs   sentiments   concernant   des   aspects   très   précis   de   leur   cheminement.  
Concrètement,   il   serait   possible   de   reprendre   cette   information   et   de   la   diffuser,   afin   de  
sensibiliser   les   élèves   québécois   et   le   personnel   scolaire   à   la   réalité   des   jeunes   immigrants.   On  

ais   en   classe,   devant   leurs  
camarades,   qui   pourrait   être   transmise   aux   professeurs   pour   encourager   leur   collaboration   et  

jeunes  rencontrés  quant  à  leur  resp -‐
scolaire.   Il   serait   important  de   faire   connaître   ce   sentiment   aux   jeunes  québécois,   voire  de   leur  
expliquer  la  gêne  ressentie  par  les  nouveaux  arrivants,  afin  de  les  inciter  à  se  mettre  eux-‐mêmes  
en  action,  par  exemple  en  leur  suggérant  de  faire  les  premiers  pas  avec  les  élèves  immigrants  de  
leur   école.   Ainsi,   les   différents   éléments   suggérés   par   les   adolescents   immigrants   apportent   un  
éclairage   complémentaire   et   offrent   des   repères   pour   orienter   les   actions   futures   vers   une  

les  nouveaux  arrivants  à  Québec.    

Cependant,   étant   donné   les   limites   et   la   portée   restreinte   de   ces   résultats,   mentionnées  
pr -‐scolaire  des  
adolescents   immigrants   sont   incontournables.   Ce   phénomène,   du   point   de   vue   subjectif   des  

e   chercher   à   connaître  

soutenir   socialement   à   leur   arrivée   en   milieu   scolaire.   En   outre,   il   serait   également   pertinent  

ont  abordé  légèrement  le  rôle  des  élèves  québécois  dans  leur  intégration  sociale,  une  dimension  
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qui  devrait  être  davantage  explorée,  même  si  cela  nécessite  de  conduire  une  étude  directement  
auprès  de  cette  population.  

adolescents   immigrants,   il   ne   faut   pas   négliger   la   responsabilité   des   jeunes,   et   moins   jeunes,  

   leur  
intégration   sociale.   Cependant,   si   plusieurs   auteurs   soulignent   le   caractère   bidirectionnel   de  

est-‐il   alors   de   la   part   des   responsabilités   de   la   sociét

société,  il  semble  nécessaire  de  se  pencher  sur  le  rôle  que  nous  souhaitons  adopter.  



  

  
  

(No   -‐175/20-‐06-‐2011)  

ANNEXE  A          

  

-‐démograhique  

Âge  :    __________________________________    

  :     _________________________    

Langue  maternelle  :  ______________________    

  :    ________________    

  :  Réfugié       Immigrant  indépendant       Regroupement  familial       

  

Comment  décririez-‐   

Principaux  thèmes  

Vécu  pré-‐migratoire  

- Parlez-‐moi  un  peu  de  votre  école,  dans  votre  pays     

- Aviez-‐   

Vécu  post-‐migratoire  

   Arrivée  

- Racontez-‐moi  votre  arrivée  au  Québec,  à  Québec.  

- Quelles  ont  été  les  principales  difficultés  rencontrées?  

- -‐ce  qui  a  été  plus  facile?  

   École  

- Racontez-‐ -‐vous?  Était-‐ce  une  
expérience  plus  positive  ou  plus  négative?  

-   

- Êtes-‐ n  pensez-‐
-‐vous?  Quels  en  sont  les  points  positifs/négatifs?  

- Comment  décririez-‐
comment  pourrait-‐il  être  amélioré?  

- Participez-‐vous  à  des  activités  parascolaires?  Si  oui,  l -‐ce  qui  vous  a  
-‐ -‐vous  de  négatif?  

- Selon  vous,  comment  les  enseignants  de  cette  école  agissent  avec  les  élèves  immigrants?  

- Selon  vous,  êtes-‐vous  dans  une  école  où  il  y  a  bea   

   Amis  

- Parlez-‐moi  de  votre  réseau  social.  Qui  sont  vos  principaux  amis?  
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- Comment  êtes-‐vous  devenus  amis,  où  les  avez-‐vous  rencontré  (ou  où  avez-‐vous  
commencé  à  leur  parler),  dans  quelles  circonstances?  

- Avez-‐vous  des  contacts  avec     

- Avez-‐   

- Pour  vous,  il  y  a-‐t-‐
de  votre  gr   

- Sentez-‐vous  que  vous  devez  changer  certaines  choses  de  votre  personnalité  ou  vos  
comportements  pour  mieux  vous  ajuster  ici  au  Québec?  

- Êtes-‐vous  satisfait  de  votre  réseau  social?  

   Culture  et  famille  

- Pour  vous,  y  a-‐t-‐il  de  grandes  différence
Québec?  Si  oui,  pensez-‐vous  que  cela  influence  vos  relations  sociales?  

- Pour  vous,  est-‐ce  que  ces  différences  affectent  vos  relations  avec  vos  amis?  Votre  
participation  à  certaines  activités?  

- Vous  sentez-‐vous  différent  des  élèves  québécois,  sur  le  plan  culturel?  

- Avez-‐vous  remarqué  que  votre  famille  a  changée  sur  le  plan  culturel  depuis  son  arrivée  au  
Québec?  

   Activités  sociales  

-   

- Participez-‐   

- -‐ce  que  ces  activités  vous  apportent  de  positif?  De  plus  négatif?      

- Êtes-‐vous  satisfait  de  votre  vie  sociale?    Si  non,  que  voudriez-‐vous  y  changer?  

  

   Autres  

- Comment  avez-‐
français  à  votre  arrivée,  selon  vous,  quels  changements  ont  été  apportés  par  le  fait  de  
parler  français?  

- Est-‐ce  que  votre  réseau  social  a  changé,  évolué  depuis  que  vous  êtes  arrivé  au  Québec?  Si  
oui,  comment?  

- -‐
immigrants?  
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ANNEXE  B        

  

Jeudi  22  septembre  2011  

École  secondaire  De  Rochebelle  

Commission  scolaire  Des  Découvreurs  

1095  de  Rochebelle  

Québec,  QC  

G1V  4P8  

  

TITRE  DE  LA  RECHERCHE  :   -‐scolaire  des  adolescents  immigrants  à  Québec  :  
facteurs  influents.  

CHERCHEURE  PRINCIPAL  :  Anaïs  Nadeau-‐Cossette,  Université  Laval  

CONTEXTE  DE  RÉALISATION  DU  PROJET  :  Projet  de  maîtrise  en  service  social,  dirigé  par  Stéphanie  
  

PRÉSENTATION   DU   PROJET   DE   RECHERCHE  
différents   facteurs   qui   influencent   le   proces
adolescents   immigrants   à   Québec,   selon   la   perception   de   ces   derniers.   Les   résultats   de   cette  

adolescents   immigra
intervenants   auprès   de   ces   jeunes   (enseignants,   éducateurs,   psychologues,   travailleurs   sociaux).  

   que   les  

en  contribuant  à  minimiser  les  obstacles  pour  ces  jeunes  et  ainsi  éviter  les  conséquences  négatives  
-‐intégration  sociale.    

Pour   ce   faire,   quelques   jeunes   dont   les   parents   auront   accepté   leur   collaboration   au   projet   de  

chercheur.   Cette  entrevue   sera   composée  de   questions  ouvertes   portant   sur  différents   thèmes,  

  

PARTICIPATION  VOLONTAIRE  ET  CONFIDENTIALITÉ  :  La  participation  à  la  recherche  est  volontaire,  

être  reliée  au  cours  ou  aux  évaluations  académiques.  De  plus,  sachez  que  chaque  participant  aura  
également  le  droit  de  répondre  ou  non  à  chacune  des  questions.  Le  retrait  du  jeune  ou  celui  de  ses  

de  préjudice  ou  de  
  

Ce   projet   de   recher

paraîtront   dans   aucun   rapport   et   un   pseudonyme   sera   utilisé.   De   plus,   il   sera   impossible  
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sa   directrice   auront   accès   aux   informations   recueillies,   qui   seront   gardées   sous   clé   ou   dans   un  
   passe.   Les   données   recueillies   seront  

  

Nous   souhaitons   obtenir   le   soutien   de   votre   établissement   afin   de   faciliter   le   recrutement   des  
jeunes  participants  à  ce  projet  de  recherche,  notamment  par  le  biais  des  intervenants  en  présence  

  

  

RENSEIGNEMENTS  SUPPLÉMENTAIRES  :  Si  vous  avez  des  questions  sur  la  recherche  ou  sur  les  
implications  de  votre  collaboration,  veuillez  communiquer  avec  Anaïs  Nadeau-‐Cossette,  au  418-‐
977-‐0675  ou  encore  par  courriel  au     anais.nadeau-‐cossette.1@ulaval.ca.  

Votre  collaboration  est  précieuse  pour  nous  permettre  de  réaliser  cette  étude.  

Merci  beaucoup  de  votre  temps,    

Anaïs  Nadeau-‐Cossette  

418-‐977-‐0675  ou  anais.nadeau-‐cossette.1@ulaval.ca  

     

mailto:anais.nadeau-cossette.1@ulaval.ca
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ANNEXE  C        

  

Quel  est  le  but  de  cette  recherche  ?  
-‐Cossette,   sous   la   direction   de  

Stéphanie  Arsenault,     Il  porte  

ou  moins  facile.  

Qui   peut   participer  ?   Pour   participer,   tu   dois   être   une   personne   immigrante   de   première  
-‐à-‐

et  habiter  à  Québec  depuis  au  moins  un  an.    

Comment   participer  ?   entrevue.   Des   questions   sur   des  

mieux  connaître  ton  opinion  sur  ces  sujets.  

Est-‐   ?  Habituellement,  une  entrevue  dure  environ  une  heure.  

penses.    

Est-‐
impossible,   parce   que   ta   participation   est   complètement   confidentielle.   Ni   ton   nom,   ni   les  

rticipant  en  particulier.  Seule   la  chercheure  principale  connaîtra  

u
détruites  de  façon  permanente.    

-‐ce  que  ça  va  me  donner?  Participer  à  cette  recherche  peut  être   intéressant  pour  toi  car  

façon  confidentielle  et  sans  être  jugé.  

Est-‐ Tu  ne  cours  aucun  risque  à  participer  à  ce  
sondage.  Mais,   il  est  possible  que  certaines  questions  te  rappellent  des  souvenirs  émouvants  ou  
désagréables.  

contacter  si  tu  en  as  envie  ou  si  tu  en  sens  le  besoin.  

Est-‐ce   que   je   suis   obligé   de   répondre?   Tu   es   complètement   libre   de   répondre   ou   non.   À   tout  
moment,  tu  pourras  cesser  de  répondre  peu  importe  la  raison,  sans  avoir  à  expliquer  ta  décision.  
Tu  peux  aussi  décider  de  ne     
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Est-‐ Oui,  sans  problème.  Un  résumé  

No   

Des   questions  ?   Si   tu   as   des   questions   sur   la   recherche   ou   sur   ta   participation,   contacte   Anaïs  
Nadeau-‐Cossette,  chercheure,  au  numéro  de  téléphone  suivant  :  418-‐977-‐9675  ou  par  courriel  à  

  :  anais.nadeau-‐cossette.1@ulaval.ca  

Ta  collaboration  est  importante  pour  nous  permettre  de  réaliser  cette  étude  et  nous  te  remercions  
beaucoup  de  ta  participation.  

Assentiment  

Participant  (adolescent-‐e)  

  sais  que  je  suis  libre  de  participer  ou  non  au  

puisque  le  pr

à  participer  à  ce  projet.  

__________________________________________        ________________________  

Signature  du  participant,  de  la  participante              Date  

  :  

Oui  ___  

Non  ___  

  

  un  court  résumé  des  résultats  
de  la  recherche  est  la  suivante  :    

  

Engagement  du  chercheur  

a  connaissance  aux  questions  posées  
  

__________________________________________      _______________________  

Signature  du  chercheur                    Date     
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ANNEXE  D     FORMULAIRE  DE  CONSENTEMENT  

  
Cette  recherche  est  réalisée  dans  le  cadre  du  projet  de  maîtrise  de  Anaïs  Nadeau-‐Cossette,  dirigé  

  

ps  de   lire  et  de  
comprendre   les   renseignements  qui   suivent.  Ce  document  vous  explique   le  but  de   ce  projet  de  
recherche,   ses   procédures,   avantages   et   inconvénients.   Nous   vous   invitons   à   poser   toutes   les  
questions  que  vous  jugez  utiles  à  la  personne  qui  vous  présente  ce  document.    

Cette   recherche   a   pour   but   de   mettre   en   lumière   les   différents   facteurs   qui   influencent  

derniers.    

En   tant   que   participant   à   cette   recherche,   votre   enfant   sera   invité   à   participer   à   une   entrevue  

de   votre   adolescent   sur   les   thèmes   suivants  :   les   relations   sociales,   les   activités   sociales   et  
par

pour  votre  enfant.    

Le   fait   de   participer   à   cette   recherche   offrira   à   votre   enfant   une   occasion   de   réfléchir   et   de  

vécu   et   ses   perceptions   dans   le   cadre   de   cette   étude   nous   permettra   de  mieux   comprendre   le  
phénomè
participation,  par  le  fait  de  raconter  son  expérience,  suscite  des  réflexions  ou  lui  rappelle  certains  

invitons   à   en   discuter   avec   la  

  

La   participation   à   cette   étude   est   entièrement   volontaire   de   votre   part.   Vous   êtes   libre   ne   pas  
accorder  votre  consentement  à  votre  adolescent  de  participer  à  ce  projet  de  recherche  ou  de   le  
retirer   en   tout   temps,   sans   avoir   à   expliquer   votre   décision.   La   participation   à   la   recherche   est  
complètement   indépendante  du  programme  scolaire  
façon   être   reliée   au   cours   ou   aux   évaluations   académiques.  
forme   de   pression   de   la   part   de   la   chercheure,   ni   de   préjudice   ou   de   désavantage   pour   votre  

  

dans   ce   document.   Tous   les   renseignements   personnels   vous   concernant   et   concernant   votre  
enfant  seront  alors  détruits.  De  plus,  si  vous  acceptez  la  participation  de  votre  adolescent,  sachez  

  

Les   informations   collectées   dans   le   cadre   de   ce   projet   sont   confidentielles.   Ni   les   noms,   ni   les  
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Elles   seront   conse
permanente.    

préservant  la  confidentialité  des  données,  ce  qui  implique  que  votre  nom  ne  sera  pas  mentionné  
et  que  les  mesures  nécessaires  seront  prises  afin  que  vous  ne  puissiez  pas  être  identifié.  Si  vous  le  
souhaitez,  un  court  résumé  des  résultats  de  cette  recherche  pourra  vous  être  envoyé  par  courriel  
ou  par  la  poste.  Si  tel  est  le  cas

  

Si  vous  avez  des  questions  sur  la  recherche  ou  sur  les  implications  de  votre  participation,  veuillez  
communiquer   avec   Anaïs  Nadeau-‐Cossette,   chercheure,   au   numéro   de   téléphone   suivant  :   418-‐
977-‐   :  anais.nadeau-‐cossette.1@ulaval.ca  

Votre  collaboration  est  précieuse  pour  nous  permettre  de  réaliser  cette  étude  et  nous  vous  
  

  

Signatures  

Consentement  

Parent  ou  représentant  légal  du  participant  adolescent-‐e  

Je   soussigné(e)   ______________________________   consens   à   ce   que   mon   enfant  
_____________________________  participe  à  la  recherche  intitulée    «     Intégration  socio-‐scolaire  
des  adolescents  immigrants  à  Québec    :  facteurs  influents  »

Je   suis   satisfait(e)  des  explications,  précisions  et   réponses  que   l
échéant,  quant  à  la  participation  de  mon  enfant  à  ce  projet.  

__________________________________________        ________________________  

Signature  du  parent                     Date  

  

  

  

  

Engagement  du  chercheur  

Attention	  :	  

utre	  parent	  est	  en	  désaccord	  avec	  la	  
-‐977-‐0675	  ou	  par	  courriel	  au	  

anais.nadeau-‐cossette.1@ulaval.ca.	  	  

mailto:anais.nadeau-cossette.1@ulaval.ca
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( 2011-‐175/20-‐06-‐2011)  

t  et  celle  de  son  parent.    

__________________________________________      _______________________  

Signature  du  chercheur                    Date  

  

  

  

  

  :  

Oui  ___  

Non  ___  

  

de  la  recherche  est  la  suivante  :    

________________________________________________________________  

  

Plaintes  ou  critiques  

Toute  plainte  ou  critique  sur  ce  projet  de  recherche  pourra  être  adressée  au  Bureau  de  
l'Ombudsman  de  l'Université  Laval  :  

Pavillon  Alphonse-‐Desjardins,  bureau  3320  

  

Université  Laval  

Québec  (Québec)  G1V  0A6  

Renseignements  -‐  Secrétariat  :  (418)  656-‐3081  

Ligne  sans  frais  :  1-‐866-‐323-‐2271  

Courriel  :  info@ombudsman.ulaval.ca  

  

  

Initiales  :  _____  

  

mailto:info@ombudsman.ulaval.ca
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