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Com mu ni ca tion brève

Les re pré sen ta tions de la « dé pres sion »
en Min ga nie.
Une his toire de sang et de sens

Ma rio Bé lan ger*

Grâce au dé ve lop pe ment de cou rants in ter pré ta tifs en anthro po lo gie
et en psy cho lo gie so ciale, un éclai rage dif fé rent aura été jeté sur le

rôle des re pré sen ta tions so cio cul tu rel les dans les pro ces sus d’in ter pré ta -
tion que les in di vi dus dé ploient pour don ner un sens à leurs ex pé rien ces
et four nir une orien ta tion à leurs ac tions. La cul ture y est en vi sa gée
comme un uni vers de sens où se cons trui sent des mo dè les d’in ter pré ta -
tion où les ré ali tés so cia les, ma té riel les et psy cho so cia les, entre au tres,
de vien nent in tel li gi bles (Jo de let, 1997 ; Sah lins, 1980, 1989 ; Geertz,
1973, 1986). Par ta gées, ces in tel li gi bi li tés per met tent aux mem bres de
grou pes ou de com mu nau tés de com pren dre les phé no mè nes qui ponc -
tuent leur exis tence et d’a gir à leur égard tout en étant lé gi ti més ou à tout
le moins com pris par leurs con gé nè res (Jo de let, 1989, 1993 ; Herz lich,
Pier ret, 1991 ; Augé, Herz lich, 1991 ; Sah lins, 1980, 1989).

Parmi ces phé no mè nes, la ma la die pour rait ici être con si dé rée
comme une forme d’é vé ne ment dont les ma ni fes ta tions font l’ob jet
d’une in ter pré ta tion cul tu relle. Cette con cep tua li sa tion du rap port
entre la cul ture et la ma la die a cons ti tué un postulat-clé pour l’an thro -
po lo gie mé di cale amé ri caine (prin ci pa le ment avec Good et Klein man)
mais aussi pour l’an thro po lo gie fran çaise de la ma la die (dont Augé et
La plan tine ont été les prin ci paux re pré sen tants), la psy chia trie tran s -
cul tu relle (avec en tête Klein man, Kir mayer et Col li gnon) et la psy -
cho lo gie so ciale fran çaise (par les tra vaux de Jo de let, Pier ret et Herz -
lich). Tous sem blent avoir fait con sen sus au moins sur l’i dée que la
ma la die ne se ré duit pas à des symp tô mes em pi ri que ment obs er va bles
qui se raient la ma ni fes ta tion de dés or dres sous-jacents, mais qu’elle
n’est ac ces si ble aux ac teurs qu’à tra vers une mé dia tion cul tu relle ; sur
l’i dée, donc, que la ma la die est une réa lité non pas ap pré hen dée em pi -
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ri que ment, mais in ter pré tée ou cons truite cul tu rel le ment et so cia le -
ment :

… elle (la ma la die) n’est ja mais que cela : elle n’est pas seu le ment l’en sem -
ble des symp tô mes qui nous amè nent chez le mé de cin. Elle de meure tou -
jours un évé ne ment mal heu reux exi geant une in ter pré ta tion […] col lec tive
par ta gée par les mem bres d’un même groupe so cial. La di men sion so ciale
de la ma la die, c’est alors […] le fait qu’elle fonc tionne comme si gni fiant,
sup port de sens de no tre rap port au so cial. (Augé et Herz lich, 1991, 22)

Cette po si tion à l’in té rieur des cou rants in ter pré ta tifs a in cité cer -
tains cher cheurs à ac cor der une plus grande im por tance au ré cit des ac -
teurs sur leur ex pé rience de la ma la die. Ce dis cours pou vait être ana lysé
de ma nière à en faire res sor tir la trame se lon la quelle la ma la die était ex -
pli quée par le ma lade, ses pro ches et leur groupe de ré fé rence, à par tir
de si gni fiants pui sés à même leurs dy na mi ques cul tu rel les et so cia les.
Qu’on parle de « mo dè les d’in ter pré ta tion » (Klein man), de « ré seaux sé -
man ti ques » (Good et Good) ou de « lo gi ques sym bo li ques de ré fé -
rence » (Augé), ces con clu sions ont amené à con si dé rer l’im por tance du
ni veau su pra nar ra tif du ré cit. C’est là que ré side le sens de la ma la die,
ce lui que les ac teurs lui don nent et qui ré fère à un con texte plus large :
leur vi sion du monde.

Au Qué bec, forte des avan cées de l’an thro po lo gie mé di cale in ter -
pré ta tive et de la nou velle psy chia trie tran scul tu relle, l’é quipe di ri gée
par Co rin et Bi beau a dé ve loppé une sé mio lo gie anthro po lo gi que des
mal adies men ta les. Celle-ci de vait être en châs sée dans une théo rie élar -
gie de la si gni fi ca tion :

Re te nant de l’an thro po lo gie mé di cale in ter pré ta tive l’im por tance d’un an -
crage su pra nar ra tif des élé ments du dis cours et, de la nou velle psy chia trie
tran scul tu relle, une at ten tion pour la mo du la tion cul tu relle des mo des d’ex -
pres sion des pro blè mes de santé men tale, nous vou lons pro po ser une théo -
rie élar gie de la si gni fi ca tion qui per mette de ren dre compte da van tage de
la ma nière dont cul ture et struc ture so ciale tra ver sent de part en part l’ex -
pé rience des pro blè mes de santé men tale (Co rin et al., 1993, 128).

La sé mio lo gie de ces au teurs s’est at ta chée à faire res sor tir la struc -
ture de sens im pli cite qui est sous-jacente à la ma nière dont les ac teurs
dé cri vent la ma la die men tale, l’in ter prè tent et y ré agis sent ainsi qu’à la
fa çon dont ses symp tô mes se cons trui sent et s’ex pri ment. Leurs nom -
breux tra vaux ont ajouté au con sen sus sur la né ces sité de dé ve lop per en
santé men tale des ap pro ches qui tien nent compte des an cra ges cul tu rels
et so ciaux des for mes d’ex pres sion et d’in ter pré ta tion de la ma la die. Du
même coup, ils ont joint leurs voix à cel les qui, pre nant le contre-pied des
orien ta tions ac tuel les de la psy chia trie, s’op po sent à une vi sion bio mé di -
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cale et uni ver sa li sante de cette ma la die. Ce pen dant, leur sé mio lo gie n’a
pas en core tiré des con clu sions im mé dia te ment opé ra tion na li sa bles pour
la cons truc tion d’es pa ces cli ni ques. Néan moins, ils ont bien ba lisé le ter -
rain. Grâce à eux, nous sa vons que les si gni fiants qui ser vent à cons truire
les sys tè mes de sens agis sent aussi en guise de re pè res qui ren dent l’ac -
tion pos si ble. Sans être ab so lu ment sys té ma ti que, cette ac tion s’ins crit
donc dans un con ti nuum avec d’au tres sys tè mes, qui struc tu rent l’i den ti -
fi ca tion, la des crip tion et l’in ter pré ta tion de cette ma la die par les ac teurs :

Nous avan çons l’hy po thèse que l’or ga ni sa tion des per cep tions, in ter pré ta -
tions et ré ac tions à des pro blè mes de santé men tale pos sède une cer taine
co hé rence, même si la pré sence de dis cor dan ces et de frac tures est aussi
im por tante à re pé rer et à com pren dre que ce qui or ga nise la co hé rence du
sys tème (Co rin et al., 1992, 200).

Mais cette hy po thèse com porte une mise en garde : il y a des dis -
cor dan ces et des rup tures. La pra ti que des ac teurs n’est pas en con ti nuité
im mé diate avec les sys tè mes d’in ter pré ta tion.

La na ture ré elle d’un éven tuel lien de con ti nuité nous est dé fi nie de
ma nière très per ti nente par Augé et Herz lich. Se lon eux, les si gnes ser -
vant à l’i den ti fi ca tion et à la dé no mi na tion des trou bles, de même que
les schè mes de cau sa lité et les pra ti ques thé ra peu ti ques des ac teurs ne
for ment pas un sys tème a priori, se lon un re gard mé ca niste. Leur co hé -
rence est im pli cite et ré fère plu tôt à une lo gi que sym bo li que de ré fé -
rence (Augé et Herz lich, 1991,14).

Cette lo gi que de vrait con tri buer lar ge ment à struc tu rer l’es pace cli -
ni que qui se cons truira entre l’in ter ve nant et les ac teurs de la ma la die
men tale, si l’on veut que l’in ter ven tion soit in tel li gi ble pour ces der niers.

La re cher che des con di tions de mise en place d’un es pace cli ni que
sémantico-praxéologique

Le terme « sémantico-praxéologique » ré fère ici à l’i dée de la pré -
sence du sens à tou tes les éta pes d’un pro ces sus d’in ter ven tion. Cela dit,
la réa li sa tion de ce type de pro ces sus nous sem ble d’a bord con sé cu tive
à la com pré hen sion, dans un con texte cul tu rel et so cial donné, du mode
de cons truc tion du sens, à cha que fois, dans cha que his toire, au tour de
l’ex pé rience de la ma la die men tale. Il nous sem ble éga le ment im por tant
de sai sir com ment cette cons truc tion struc ture aussi les dé mar ches en ga -
gées par les ac teurs de la ma la die dans le but de trou ver une so lu tion.
En fin, cela étant com pris, il reste à voir com ment cette struc ture de si -
gni fi ca tion peut être uti li sée dans la mise en place d’un es pace cli ni que
qui sera le lieu de l’é lu ci da tion des re pré sen ta tions de la ma la die. Un tel
pro ces sus in carne l’i dée que les pra ti ques cli ni ques ne pren nent leur
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sens que si elles ren voient à un con texte cul tu rel, à une « vi sion du
monde », celle du ma lade et de son groupe de ré fé rence.

Cet ar ti cle fait état des ré sul tats de la pre mière phase d’une re cher -
che me née entre 1996 et 1998 1. Dans la li gne de pen sée de l’an thro po -
lo gie mé di cale in ter pré ta tive, la dé mar che pré co ni sée avait pour but de
met tre à jour la struc ture du sys tème de re pré sen ta tions de la ma la die
men tale dans une sous-aire cul tu relle du Qué bec. Cette étape s’ins cri vait
dans une re cher che sur les con di tions d’ac tua li sa tion d’une pra ti que
sémantico-praxéologique en tra vail so cial. L’ob jec tif gé né ral con sis tait
à dé ter mi ner dans quelle me sure les en vi ron ne ments pa ra dig ma ti ques
sys té mi que et bio-psycho-social qui ali men tent lar ge ment cette dis ci -
pline peu vent, par leur sen si bi lité au con texte so cial des pro blè mes vé -
cus par les in di vi dus, per met tre d’éla bo rer un es pace cli ni que d’in ter -
ven tion so ciale pre nant ap pui, comme lo gi que de ré fé rence, sur les
re pré sen ta tions so cia les et cul tu rel les des ac teurs de la ma la die et sur les
es pa ces thé ra peu ti ques (sys tè mes d’ac tion) qu’ils cons trui sent.

La quête du sens
La sous-aire cul tu relle vi sée a été la Min ga nie dans la ré gion de la

Moyenne-Côte-Nord du Saint-Laurent, au Qué bec. Deux villa ges d’en -
vi ron 500 ha bi tants cha cun y avaient été ci blés, l’un en Min ga nie de
l’Est et l’au tre en Min ga nie de l’Ouest. Pour les be soins de la re cher che,
ces villa ges ont été nom més Grandes-Marées et L’Anse-aux-Moyacs.
Ces deux com mu nau tés blan ches re la ti ve ment fer mées ne sont re liées
par la route au reste du Qué bec que de puis 1976 dans un cas et 1996
dans l’au tre. Leurs po pu la tions sont plu tôt ho mo gè nes ; les fa milles qui
com po sent ac tuel le ment ces deux villa ges des cen dent en ma jo rité des
pre miers cou ples ve nus s’y éta blir il y a en vi ron 150 ans. Peu d’é tran -
gers y ré si dent et les ha bi tu des de ma riage y sont si gni fi ca ti ve ment en -
do ga mes (Loi selle, 1996). En fin, le tra vail y est en ma jeure par tie sai -
son nier puis qu’il est lié à la pê che et à l’in dus trie tou ris ti que. L’hi ver, la
grande ma jo rité y vit de pres ta tions de l’assurance-emploi.

De fa çon à bien sai sir la na ture des re pré sen ta tions des ac teurs de
la ma la die men tale, il est ap paru im por tant de com pren dre d’a bord com -
ment les mem bres de ces com mu nau tés en re con nais sent l’oc cur rence,
qu’ils ap pel lent « dé pres sion 2 » de ma nière in dif fé ren ciée ; com ment ils
l’in ter prè tent, no tam ment en ma tière de cau sa lité 3 ; en fin, com ment ils
ré agis sent et pen sent de voir in ter ve nir pour ai der la per sonne ma lade.

Plu sieurs heu res d’en tre vue ont été me nées avec six informateurs-
clés dans cha cune des deux com mu nau tés 4. Il s’agis sait de six hom mes
et six fem mes ré par tis dans les tran ches d’âge sui van tes : 20-34 ans, 35-
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54 ans, 55 ans et plus. Ils étaient ré pu tés pour la per ti nence des té moi -
gna ges qu’ils li vrent sur leur village et aussi pour leur re pré sen ta ti vité
comme mem bres de leur com mu nauté. Ils avaient éga le ment été choi sis
pour avoir connu de près des villa geois at teints de ma la die men tale. On
a de mandé à cha cun de ra con ter, le plus en dé tail pos si ble, la vie et les
pé ri pé ties d’un de ces ma lades. À cette étape, une ap pro che di recte des
ma lades n’a pas été pré co ni sée car, dans ces pe ti tes com mu nau tés, elle
reste dé li cate, pour des rai sons qui se ront in vo quées plus loin.

Une ana lyse sé mio ti que de ces en tre tiens a été me née. Leurs trans -
crip tions avaient été pré ala ble ment co dées de ma nière à iso ler les si gnes
par les quels les in ter lo cu teurs iden ti fient et dé cri vent la ma la die, dé ter -
mi nent ses cau ses, ré agis sent à son égard et pla ni fient l’in ter ven tion
qu’elle né ces si tera. Le ta bleau ci-dessous pré sente avec plus de dé tail le
sys tème de co dage uti lisé. Il s’ins pire as sez lar ge ment du sys tème uti -
lisé par l’équipe de Co rin et Bi beau.

Tableau 1
Système de codage des retranscriptions d’entrevues 

SYSTÈME DE CODAGE
SIGNES NOSOLOGIQUES SIGNES ÉTIOLOGIQUES
S.P. : signe précurseur P.A. : prédisposition atavique
S.D. : signe diagnostique C.C. : cause circonstantielle
S.A. : signe d’aggravation C.S. : cause structurelle

C.O. : cause organique
RÉACTIONS ACTIONS 
A. : acceptation A.N. : aide naturelle
H. : honte A.P. : aide professionnelle
Im. : sentiment d’impuissance A.R. : aide religieuse
In. : indifférence R.D. : retarde la demande d’aide
M. : sentiment de malaise S. : support moral
N. : négation
P. : peur SIGNES PRONOSTIQUES
Pi. : pitié
Po. : potins, préjugés Gd. : guérit difficilement
R. : rejet Gf. : guérit facilement
V. : violence Gl. : guérit lentement

Gr. : guérit rapidement
I. : incurable
Re. : rechutes
Rv. : réversible

Les représentations de la « dépression » en Minganie 271

14-Be?langer_mod:14/Bélanger  12/03/07  11:28  Page 271



L’a na lyse sé mio ti que à la quelle nous avons pro cédé com porte
deux éta pes, gé né ra le ment évo quées par les sé mio ti ciens.

La pre mière, de l’or dre de l’a na lyse sé man ti que, a con sisté à met -
tre à jour les grands thè mes qui or ga ni sent le dis cours des in for ma teurs.
La se conde étape, de l’or dre de l’a na lyse sé mio lo gi que, a con sisté à re -
lire ces si gnes de ma nière à dé cou vrir le « pat tern » des in ter ac tions qu’ils
en tre tien nent entre eux. Cela a mené à la com pré hen sion de la struc ture
et de l’ar ti cu la tion lo gi que du dis cours, à son ni veau su pra nar ra tif.

La « dé pres sion », une his toire de li gnage et une ques tion de sang

À l’Anse-aux-Moyacs et à Grandes-Marées, les gens dé cri vent la
ma la die en uti li sant trois or dres de si gnes no so lo gi ques : des si gnes pré -
cur seurs ou an non cia teurs de la crise, des si gnes dia gnos ti ques pro pre -
ment dits et des si gnes d’ag gra va tion.

Les si gnes pré cur seurs sont peu nom breux, mais en re van che ils se
sont avé rés d’une grande cons tance d’un dis cours à l’au tre. Chez le su -
jet qui pré pare une « crise de dé pres sion », l’on va no ter une pro pen sion
à se dé cou ra ger plus fa ci le ment et à « pren dre tout à coeur », une ten -
dance plus mar quée à s’i so ler et à res sas ser les mê mes pen sées (jon gler),
une cer taine in cli na tion à dé ve lop per des crain tes in jus ti fiées, en fin, des
pé rio des d’in som nie de plus en plus rap pro chées. Tou te fois, les in for ma -
teurs au ront en ma jo rité pris soin de pré ci ser que ces com por te ments ap -
pa rais sent chez des per son nes qui y sont pré dis po sées et sont re con nues
pour leur mo ral gé né ra le ment bas et leur man que de mo ti va tion, si non
leur dés oeu vre ment :

« C’est du monde au dé part que ça l’a pas de mo ral d’a vance ; ça se dé cou -
rage pour la moin dre pe tite af faire ; ça s’en fait trop. Pis ça sait pas quoi
faire de sa vie. Mais là après on voit ve nir ça. La per sonne dort de moins
en moins bien, elle est plus jon gleuse pis à cher che à res ter tout le temps
toute seule sans par ler à per sonne. »

Les si gnes dia gnos ti ques sont ceux par les quels les in for ma teurs
dé cri vent la ma la die bien ins tal lée. En gé né ral on nous a parlé d’in som -
nie, de fa ti gue cons tante et non jus ti fiée par un ef fort quel con que, d’a -
gis se ments bi zar res, de perte d’ap pé tit, de re gard étrange, d’i dées fixes
et bi zar res, de re trait plus pro noncé ac com pa gné de mu tisme, de tris -
tesse, d’in dif fé rence à tout, d’a gres si vité et par fois de vio lence.

« Lui on le voyait dans sa vue (re gard) que ça n’al lait pas ; y’a vait l’air bi -
zarre, pis y s’i ma gi nait des af fai res pas pos si bles, lui c’é tait l’ar gent qu’on
vou lait lui vo ler. Mais y’é tait ma lin (agres sif, vio lent), lui si doux d’ha bi -
tude y cher chait rien que de se bat tre. Y’é tait de lon gues pé rio des sans sor -
tir et sans par ler à per sonne ; à la fin, y par lait plus en toute. »
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« Elle était comme abat tue, tout le temps fa ti guée, pour tant elle fai sait pas
grand chose. Moins elle en fai sait, plus elle jon glait à ses mis ères, plus elle
était fa ti guée et dé cou ra gée de toute. Elle est ve nue qu’à dor mait qua si -
ment pas, à man geait pres que pas ; c’é tait rien que la tris tesse pis la peur.
Elle avait ar rêté de par ler pis à sor tait pres que plus. Des fois, si ça avait pas
été de son air triste, on au rait dit que rien y fai sait rien. »

Les si gnes d’ag gra va tion sont ceux à l’aide des quels les in for ma -
teurs dé cri vent l’é tat d’un ma lade qui se dé té riore et pour qui il faut faire
quelque chose. Gé né ra le ment cela se pro duit chez des per son nes qui
n’ont pu être ai dées pour di ver ses rai sons. Dans ces cas, la ma la die s’est
com pli quée et elle sera plus dif fi cile à gué rir. On voit aussi ap pa raî tre
des hal lu ci na tions, des « idées de sui cide », un re trait et un mu tisme to -
tal, ainsi que de la vio lence.

« À la fin y’é tait de venu malin-fou ; y’a fallu l’hos pi ta li ser à Sept-Îles avec
la ca mi sole de force pis toute à net. Y voyait pis y’en ten dait des af fai res.
Y’on vaient été le cher cher chez-eux ; y sor tait pus, y par lait pus. Y’en a qui
sont dan ge reux pour se tuer eux-autres mê mes, mais lui y’é tait dan ge reux
pour les au tres ; y’a voulu bat tre son frère avec une barre (pied-de-biche).
Y’a vait les yeux fous. »

Les si gnes que nous ve nons de voir ser vent plus à dé crire la « dé -
pres sion » qu’à l’i den ti fier for mel le ment. C’est plu tôt à l’aide de si gnes
étio lo gi ques que les gens de l’Anse-aux-Moyacs et de Grande-Marée
iden ti fient cette ma la die et la dis tin guent des au tres. Nous avons, en ef -
fet, perçu deux zo nes dis tinc tes de com pré hen sion. Pour eux, deux éven -
tua li tés sont pos si bles : la vraie « dé pres sion », et la « dé prime » qui, elle,
est une ré ac tion nor male et com pré hen si ble à des pro blè mes cir cons tan -
ciels ou struc tu raux.

Dans le cas de la vé ri ta ble ma la die men tale, nos in for ma teurs ont
pres que una ni me ment iden ti fié « la cause ». Il s’a git d’une forme de tare
hé ré di taire qui frappe une li gnée de gens sur plu sieurs gé né ra tions. On
par lera alors de gens ayant le « sang fai ble ».

« Lui, y’a vait un frère pis un cou sin qu’y’on vaient la même chose ; y’on -
vaient pas de mo ral c’te monde-là. Y’a eu des ten ta ti ves de sui ci des dans
c’te gang-là. J’me sou viens que le grand-père, jeune, c’é tait malin-fou
(vio lent) ça. Y fai sait des cri ses de per sé cu tion qu’on ap pelle. Une fois,
y’est parti, y s’est sauvé dans le bois (la fo rêt). Ouais, dans c’te gang-là 5

y’ont toute quelque chose ; c’est comme si y’ont le sang fai ble à quelque
part. »

Par contre, si l’on ne peut re tra cer d’ac cès de « dé pres sion » ailleurs
dans la fa mille, dans la pa renté ou chez les an cê tres de la per sonne, c’est
que nous ne som mes pas en pré sence de cette ma la die, non obs tant l’ob -
ser va tion de si gnes no so lo gi ques tels qu’é vo qués plus haut. Dans le cas
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des pro blè mes de sim ple « dé prime », la cause peut être cir cons tan cielle
ou struc tu relle. Il s’a gira es sen tiel le ment d’une per sonne qui doit faire
face à une dure épreuve, deuil, di vorce, ma la die chez un pro che, faillite
per son nelle, etc. Par fois, cela se com pli quera du fait qu’elle ne re çoit pas
de sup port de sa fa mille ou qu’elle a eu une en fance dif fi cile et ca ren cée
la ren dant moins apte à faire face à de gros pro blè mes.

« Elle, c’é tait suite à une gros sesse et un ac cou che ment dif fi ci les. Elle a eu
de la mi sère à se re le ver ; elle pleu rait tout le temps. Mais c’était pas pa reil
à une dé pres sion ; elle c’est que son mari était tout le temps parti dans les
chan tiers, pis sa fa mille à elle c’é taient pas des ai deux. Elle a été toute
seule pour tra ver ser ça, pas de sup port de par sonne. »

La ma la die men tale ou, au con traire, la « dé prime » ayant été bien
iden ti fiée, les po pu la tions de l’Anse-aux-Moyacs et de Grande-Marée
re cou rent à des si gnes qui per met tent de va li der le dia gnos tic en der nière
ins tance. Il s’a git de si gnes que l’on pour rait ap pe ler praxéo lo gi ques ; ils
ré fè rent à une com pré hen sion de la ma la die en re gard de la ré ac tion du
ma lade aux dif fé ren tes éta pes de son trai te ment. Ici, la « dé pres sion » se
con firme ou s’in firme se lon les ges tes qu’il a fallu po ser pour l’ai der et
se lon le temps pris pour la re met tre sur pieds. Se lon une ma jo rité d’in -
for ma teurs, la « vraie per sonne en dé pres sion » n’aura pas uni que ment
be soin de l’aide de son en tou rage ; il fau dra une aide pro fes sion nelle et
sou vent dans le ca dre d’une hos pi ta li sa tion pro lon gée. Par contre, dans
un cas de « dé prime », la per sonne se re met ra pi de ment sur pieds avec le
sup port des siens.

« Dans son cas à lui y’a fallu l’hos pi ta li ser, pis y’a vu tou tes sor tes de doc -
teurs. Pis ça été long ; pres que huit mois à Saint-Michel-Archange. Lui, y
faut croire qu’y ré agis sait pas bien aux trai te ments ; ça s’a mé lio rait un peu,
pis ça re tom bait, pis des fois y fal lait qu’y’é tait at ta ché. Moé j’dis qu’y’est
ja mais re venu à cent pour cent. »

« Elle a ar rêté de brailler pis de ra vau der (rô der, faire la na vette) la nuitte
d’un châs sis (fe nê tre) à l’au tre quand son mari a laissé les chan tiers pis qui
s’est trouvé une job alen tour. »

En ré sumé, la fa çon dont on re con naît la ma la die men tale à l’Anse-
aux-Moyacs et à Grande-Marée ne re pose que très peu sur l’u ti li sa tion
de si gnes no so gra phi ques. Cette opé ra tion s’ap puie, par contre, sur des
si gnes étio lo gi ques. Ceux-ci dé li mi tent un con tenu pres que uni que ment
cen tré sur des ques tions de li gnage et de sang. Se lon nos in for ma teurs,
la « dé pres sion » ou la ma la die men tale sur vient ré gu liè re ment à l’in té -
rieur de « gangs » (li gna ges) qui ont le « sang fai ble ». Pour eux, quand
on re garde de près l’his toire d’une per sonne « en dé pres sion », on cons -
tate que dans son li gnage il y a tou jours, pres que à cha que gé né ra tion,
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quel ques in di vi dus qui « vont de tra vers ». Ces gens se raient pré dis po sés
na tu rel le ment à dé ve lop per la ma la die, même en l’ab sence de gros ses
épreu ves ou de « tra cas ». Ils se raient plu tôt en clins à se « cas ser la tête »
pour des riens et c’est sou vent un in ci dent de peu d’im por tance qui dé -
clen che rait la crise. Dans les re pré sen ta tions des gens de l’Anse-aux-
Moyacs et de Grandes-Marées, la « dé pres sion » est une ma la die in cu ra -
ble. La per sonne at teinte peut être re mise tem po rai re ment sur pieds,
mais sa ré cu pé ra tion sera lente, dif fi cile et elle-même ne re de vien dra ja -
mais comme avant. De plus, elle fera des re chu tes tout au long de sa vie,
mal gré le sup port des siens. Par ailleurs, une per sonne nor male peut
avoir des pro blè mes, tra ver ser des épreu ves dif fi ci les à sur mon ter, se
« tra cas ser ». On dira qu’elle « fait une dé prime 6 ». Si elle peut être ai -
dée, si son en tou rage peut lui être de quelque se cours, cette per sonne va
se re met tre sur pieds ra pi de ment, fa ci le ment et dé fi ni ti ve ment.

L’a na lyse de l’or ga ni sa tion de ces si gnes dans le dis cours en tant
que sys tème de si gni fi ca tions nous a per mis de mo dé li ser, en quelque
sorte, la re pré sen ta tion de la « dé pres sion » qui est ty pi que de ces com -
mu nau tés.

S’op po sent ici des ca té go ries pa ra dig ma ti ques de si gnes :

ma la die/pro blè mes

in cu ra ble/ré ver si ble

hé ré dité/si tua tions

dé pres sion/dé prime

Ces pa ra dig mes s’ar ti cu lent les uns aux au tres se lon une lo gi que
que l’on peut sché ma ti ser comme suit :
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Figure 1
La représentation de la dépression en Minganie

Nous som mes en pré sence d’une lo gi que de ré fé rence dont le
schème or ga ni sa teur n’aura sans doute pas échappé au lec teur : il s’a git
du sang. Tan tôt fort, tan tôt fai ble, celui-ci stig ma ti sera des li gna ges en -
tiers. Cela ne sera pas sans ef fets sur les dé mar ches qu’en tre pren dront
les ac teurs, sa chant qu’aux yeux de leurs con villa geois ils peu vent être
taxés d’ap par te nance à « une gang au sang fai ble ».

La pour suite de l’a na lyse sé mio ti que ré vèle, en fin, de quelle ma -
nière s’o père la con ti nuité qui per met au sens de se pro lon ger jus que
dans l’ac tion. Les dif fé rents temps et les dif fé rents es pa ces qui pré si dent
à l’i den ti fi ca tion de la ma la die, à sa des crip tion, aux ré ac tions qu’elle
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sus cite et aux ef forts pour la dis si mu ler et la con trer en même temps, ne
sont pas re liés se lon un plan li néaire ni con tinu. Leurs ré fé ren ces à une
lo gi que com mune s’o père à l’aide d’in ter fa ces que l’on nom mera mé -
dia teurs sé man ti ques et qui sont des si gnes per met tant au sens de pré va -
loir d’une si tua tion à l’au tre.

La force et la fai blesse, jouent, dans ce cas-ci, ce rôle de pas seurs
d’un terme in itial à un terme fi nal 7. Leur par ti ci pa tion à la cons truc tion
du sens lors de la con fir ma tion ou de l’in fir ma tion de la ma la die est as -
sez évi dente.

La place qu’ils oc cu pent, par ailleurs, dans le pro nos tic que po sent
les ac teurs de la ma la die men tale dans ces deux com mu nau tés mon tre la
mé ca ni que par la quelle des plans en ap pa rence frag men tés sont re liés.
Un sang fai ble n’au gure rien de bon et le ma lade ne s’en sor tira pas in -
demne. Un sang fort, s’il met à l’a bri de la « dé pres sion », n’as sure pas
contre une dou lou reuse « dé prime ». Dans ce cas, c’est la force de ca rac -
tère qui opère le dé par tage. Le dé pres sif au sang fai ble n’est pas doté de
cette force de ca rac tère ; tous sont una ni mes, c’est un ata visme. Quant
au dé primé, il en a man qué pour des rai sons con jonc tu rel les mais cet
état n’est pas ir ré ver si ble. Avec le sup port des siens (une gang forte) et
s’il se re prend en main, il s’en sor tira ra pi de ment et sans sé quel les.

Les ges tes po sés par l’en tou rage d’une per sonne en dé tresse dé -
pen dront de la force de co hé sion du groupe (une gang qui se tient). Dans
le cas de la ma la die men tale, le groupe ten tera de ca cher le pro blème le
plus long temps pos si ble, pour en suite ten ter de mi ni mi ser la crise (re fu -
ser d’ê tre éti queté sang fai ble). Il faut, dit-on, faire front de vant l’ad ver -
sité et se mon trer fort mal gré les « mé chan tes lan gues ». Ce n’est qu’en
pré sence de si gnes d’ag gra va tion de l’é tat du ma lade que l’on con sen -
tira en fin à de man der de l’aide. Dans le cas de la « dé prime », la force de
co hé sion du groupe sera dé ter mi nante. Un groupe fort se mo bi lise ra pi -
de ment et ap porte son sou tien à ses mem bres en dé tresse. Chez eux, dit-
on, il n’y a pas de « dé pres sion » et même la « dé prime » est rare car ils
ont « du ca rac tère ». Si, pour di ver ses rai sons, la fa mille im mé diate vient
à faire dé faut, c’est la pa renté élar gie (les mem bres du li gnage) qui as -
sure la re lève. Ici, la force de ca rac tère, la force de co hé sion du groupe
fa mi lial ou li gna ger et la force du sang se com bi nent pour ex pli quer la
re la tive briè veté et la bé ni gnité de la crise, en même temps que l’ef fi ca -
cité de l’ac tion.
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La fai blesse et la force sur l’ho ri zon des ten sions villa geoi ses 
in ter grou pes

L’un des ap ports de l’an thro po lo gie mé di cale fran çaise a été de
pré ci ser que la ma la die est une in ter pré ta tion col lec tive qui parle des
rap ports au so cial. Dans les com mu nau tés de la Min ga nie, la force/fai -
blesse est un vé ri ta ble si gne. Il s’a git d’un sup port de sens du rap port au
so cial qu’en tre tien nent ces po pu la tions. En tant que mé dia teur sé man ti -
que, il fait in ter ve nir les re pré sen ta tions du groupe, de la com mu nauté et
des rap ports so ciaux dans l’in ter pré ta tion de la ma la die.

« La gang », comme on le dit en Min ga nie, est le lieu de la pro xi -
mité af fec tive, du don, du par tage de se crets, de l’en traide et de la prise
en charge des pro blè mes, en fin, le lieu de la sé cu rité, la zone du fa mi -
lier. Ces grou pes in ter agis sent en re com po sant pé rio di que ment l’es pace
villa geois où ils sont les ac teurs d’al lian ces, de co ali tions et de rup tures.
Les sen ti ments qu’é prou ve ront les mem bres de ces grou pes à l’é gard de
ceux d’au tres grou pes se ront lar ge ment con di tion nés par la carte plus ou
moins per ma nente des rap ports « po li ti ques » entre gangs. On pas sera
ainsi de la con fiance à la mé fiance, de la bien veillance à la mal veillance,
de la so li da rité à la ri va lité, de l’ou ver ture ac cueillante à la froide et par -
fois hos tile fer me ture 8. Parmi les ar mes de cette « guerre froide », cel les
qu’on craint le plus res tent la dés in for ma tion, la ru meur, le dis cré dit et
la stig ma ti sa tion. On le com prend, l’en jeu est de con ser ver une po si tion
forte, en co ali tion avec les grou pes les plus en vue. Quant à la ré pu ta tion
de fai blesse sous toute ses for mes (ta res, ava rice, con voi tise, mal hon nê -
teté, pa resse, im mo ra lité, du pli cité), elle ne par donne pas. Un groupe
ainsi taxé, s’il n’a pas d’al liés forts, sera stig ma tisé et mar gi na lisé.

« On peut dire ils sont tou jours en dé pres sion cette gang-là, ils sont fra gi -
les. Par contre, si ça va bien en suite, on a ten dance à ou blier. »

« Si la dé pres sion peut être con si dé rée comme une fai blesse, on peut l’u ti -
li ser pour nuire les re la tions. Si on en a be soin comme ar gu ment pour dire
que cette famille-là il fau drait pas l’a voir dans no tre groupe, ça peut être
une arme. »

Lors que la « dé pres sion » frappe un in di vidu, c’est son groupe do -
mes ti que et son groupe li gna ger qui ris quent d’ê tre éti que tés avec lui. La
pre mière dé mar che des pro ches con sis tera donc à nier le pro blème ou à le
mi ni mi ser. On in vo quera des cau ses comme un sur croît de tra vail, des en -
nuis fi nan ciers ou des pro blè mes avec les en fants. On s’em pres sera aussi
d’é vo quer la force de ca rac tère du su jet et des mem bres de ce groupe et
de pré dire à la can to nade un re tour ra pide à la nor male. Les grou pes co -
ali sés, pour leur part, re pren dront le même dis cours, mais leur fi dé lité
dans cer tains cas ris que d’ê tre liée à la force du con sen sus villa geois.
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Quant aux grou pes ri vaux, ils ten te ront d’é brui ter le pro blème en
ayant l’air de plain dre les per son nes frap pées par cette « épreuve », mais
en in sis tant sur cer tains traits par ta gés dans « cette gang » comme la fai -
blesse du sang, du mo ral ou du cou rage. Plus ils amè ne ront de gens à
par ta ger leur in ter pré ta tion, plus ils fra gi li se ront la po si tion du groupe
tou ché.

Le mo ment où les ac teurs de la ma la die men tale de vront se ren dre
à l’é vi dence et de man der une aide pro fes sion nelle sera un mo ment cri -
ti que dont ils con nais sent les en jeux. Ils con ti nue ront de nier le pro -
blème ou d’ê tre très va gues au su jet des dia gnos tics po sés par les pro -
fes sion nels, même dans l’é ven tua lité d’une hos pi ta li sa tion. Ainsi, les
bar ba ris mes « dé prime » ou « burn-out » sont sou vent ve nus au se cours
de bien des grou pes. Pour les villa geois, ces ter mes ne sont pas me na -
çants et ré fè rent à une ca té go rie de ré ac tions nor ma les à des si tua tions
dou lou reu ses mais tran si toi res (non pas à des mal adies).

Con clu sion

Les ré sul tats de cette pre mière phase de re cher che mon trent com -
ment se struc tu rent les re pré sen ta tions de la ma la die men tale dans deux
com mu nau tés de la Min ga nie. Don nant une cer taine pré émi nence au ni -
veau su pra nar ra tif du ré cit des ac teurs sur leur ex pé rience de la ma la die,
nous avons pu tra duire leur dis cours en ter mes de « chaîne de si gni fi ca -
tions ».

Ces ré seaux sé man ti ques com por tent des points de re pè res, que
l’on peut ap pe ler des points d’an crage du sens, des schè mes ou des si -
gnes qui or ga ni sent l’in ter pré ta tion et ren dent l’ac tion pos si ble. Leur
mise à jour aura per mis de sai sir la struc ture de l’or ga ni sa tion lo gi que
du sens qui pré vaut à tous les ni veaux du vécu des ac teurs : de l’i den ti -
fi ca tion à l’ac tion, en pas sant par l’in ter pré ta tion.

Pour les gens de la Min ga nie, la « dé pres sion » s’est ré vé lée en tant
que trans mis sion « par le sang » d’un pro fil fai ble à l’in té rieur de li gna -
ges. Compte tenu de la pré gnance des si gnes force/fai blesse dans ces
com mu nau tés, il n’aura pas été sur pre nant de cons ta ter que les pre miè -
res ré ac tions des pro ches des ma lades au ront été la gêne, la honte, la
crainte d’ê tre stig ma ti sés, et que l’ac tion se sera or ga ni sée spon ta né ment
au tour de la né ces sité de faire corps et de pro je ter une image de force.
Cela ex clut, dans l’im mé diat, l’u ti li sa tion des ser vi ces so cio sa ni tai res.

Tou te fois, si elle est en vi sa gée en der nier re cours parce qu’elle
cons ti tue un mo ment cru cial et fra gi li sant, la de mande d’aide pro fes -
sion nelle n’en de meure pas moins im por tante pour ces po pu la tions.
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C’est la der nière d’une sé rie de ten ta ti ves ayant pour but d’ai der l’un des
leurs. Cette dé mar che de vrait tou te fois pou voir s’ins crire dans leur pro -
pre lo gi que de ré fé rence si l’on veut qu’elle re pré sente, non un sim ple
pis-aller, mais une is sue sen sée, ho no ra ble et ef fi cace. C’est là qu’in ter -
vient l’es pace cli ni que sémantico-praxéologique.

La re cher che doit se pour sui vre et per met tre de pré ci ser le con tenu
de cet es pace cli ni que à cons truire. La deuxième phase, qui est ter mi née,
de vait per met tre de con naî tre l’am pleur des écarts entre les re pré sen ta -
tions des ac teurs de la « dé pres sion » et cel les d’in ter ve nan tes psy cho so -
cia les tra vaillant sur le ter ri toire de la Min ga nie. Nous som mes ac tuel le -
ment en me sure de vi sua li ser la na ture des zo nes d’in com pré hen sion et
des zo nes d’in ter face entre ces deux lo gi ques de ré fé rence. Ainsi nous
pou vons déjà met tre de l’avant un cer tain nom bre de con clu sions re la ti -
ve ment aux con di tions d’ac tua li sa tion d’une pra ti que sémantico-
praxéologique. Une note de re cher che sur cette deuxième phase est en
voie de pu bli ca tion.

La troi sième phase est en cours ; nous som mes à re cueillir les ré -
cits d’ai dan tes na tu rel les is sues des deux com mu nau tés étu diées. Ces
ana ly ses de vraient nous en ap pren dre da van tage sur la na ture de la con -
ti nuité de sens qui pré vaut au sein de la lo gi que de ré fé rence com mune
qui re lie la re pré sen ta tion de la ma la die à l’es pace thé ra peu ti que cons -
truit par les ac teurs. Cela de vrait per met tre de con fir mer les pa ra mè tres
d’un es pace cli ni que qui pourra s’ins crire dans la même con ti nuité de
sens.

No tes

1. Ce pro jet a été sub ven tionné grâce à un pro gramme d’aide ins ti tu tion -
nelle à la re cher che.

2. L’usage des guille mets s’im pose puisque pour les po pu la tions de la Min -
ga nie le terme dé pres sion ne fait pas ré fé rence au syn drome dé pres sif dé -
crit dans la lit té ra ture psy chia tri que, mais à l’en sem ble des ma ni fes ta -
tions de di ver ses mal adies men ta les dont ils ont eu con nais sance et qu’ils
ap pel lent aussi « fo lie ».

3. Se lon Bi beau, Co rin, Uchoa et Kou maré (1992), c’est dans cette sphère
par ti cu lière du dis cours sur la ma la die que l’on voit le mieux l’ar ti cu la -
tion lo gi que du sens au quel les gens se ré fè rent pour in ter pré ter cette con -
trainte. On par lera dès lors de si gnes étio lo gi ques.

4. Nous te nons à re mer cier Mo ni que Loi selle pour la qua lité de son tra vail
de ter rain dans ce pro jet. Elle a mené tou tes les en tre vues avec les infor -
mateurs clés des deux villa ges.
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5. Dans le lan gage de la Min ga nie, « gang » est fé mi nin et peut dé si gner se -
lon le con texte : un seg ment de pa ren tèle com posé de ger mains (frè res,
soeurs, cou sins, cou si nes) et d’al liés (beaux-frères, belles-soeurs) ou un
li gnage. Pour en sa voir plus, le lec teur est prié de con sul ter la thèse de
doc to rat de M. Bé lan ger sur les po pu la tions pas péïas de l’Ouest Min ga -
nie (cf. bi blio gra phie).

6. De puis un peu plus d’un an, l’ex pres sion « burn-out » tend à s’ins tal ler
chez les villa geois dans le même sens que « dé prime ». Ici, le terme ne fait
tou te fois pas ré fé rence à l’é pui se ment pro fes sion nel.

7. Cette in ter pré ta tion, pro vi soire, fait en core l’ob jet de dis cus sions à no tre
la bo ra toire de re cher che en anthro po lo gie ri tuelle et sym bo li que (LE -
RARS).

8. Ces rap ports peu vent don ner au tissu so cial de ces com mu nau tés un as -
pect dis con tinu, mor celé, voire dés or ga nisé. C’est d’ailleurs dans ces ter -
mes que les ser vi ces com mu nau tai res avaient dé crit cer tains villa ges de
la Min ga nie à des équi pes d’an thro po lo gues, dont la nô tre. Ce genre d’in -
ter pré ta tion est té mé raire ; lorsque l’on con naît bien ces com mu nau tés, on
cons tate au con traire que ces ten sions in ter groupe cons ti tuent un mo teur
de dé ve lop pe ment plu tôt qu’un in dice de dés or ga ni sa tion so ciale gé né ra -
li sée. Pour en sa voir plus sur cette ques tion, le lec teur est in vité à lire
« L’an thro po lo gie au-delà du dia gnos tic » et « Le con texte so cial et cul tu -
rel des pro blè mes socio-sanitaires en Moyenne-Côte-Nord » (cf. bi blio -
gra phie).
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