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RÉSUMÉ DU PROJET 

	

Titre	du	projet	

Récits	de	personnes	sinistrées	:	effets	sur	la	santé	mentale,	 le	rétablissement	et	 la	résilience	en	
contexte	de	changements	climatiques	

	

Résumé	du	projet	(300	mots)	

Les	événements	météorologiques	extrêmes	(EME)	peuvent	provoquer	du	stress	et	de	la	détresse	
psychologique	chez	les	personnes	qui	y	sont	exposées,	et	ce,	tout	particulièrement	chez	certains	
groupes	déjà	désavantagés	socialement.	C’est	 le	cas	notamment	pour	 les	 femmes,	qui	subissent	
plus	fortement	les	impacts	directs	et	indirects	des	désastres,	notamment	en	raison	de	leur	position	
socioéconomique.	 On	 sait	 que	 les	 narratifs	 individuels	 et	 collectifs	 d’événements	 difficiles	
contribuent	 à	 leur	 donner	 du	 sens,	 ce	 qui	 a	 des	 bénéfices	 au	 plan	 psychosocial.	 En	 Beauce	
(Chaudière-Appalaches),	 région	historiquement	 touchée	par	 les	débordements	récurrents	de	 la	
rivière	Chaudière,	les	récits	collectifs	qui	permettaient	de	donner	du	sens	à	cette	expérience	(par	
exemple,	 en	 valorisant	 la	 résilience	 beauceronne)	 sont	 bouleversés	 par	 les	 changements	
climatiques	et	sont	par	ailleurs	ancrés	dans	l’expérience	des	hommes.		

Tenant	 compte	 de	 ces	 différents	 constats,	 ce	 projet	 de	 recherche	 vise	 à	 mieux	 comprendre	
l'expérience	des	femmes	sinistrées,	les	occasions	pour	elles	de	parler	des	sinistres,	ainsi	que	leurs	
besoins	 et	 souhaits	 au	plan	de	 la	 reconnaissance	de	 leur	vécu.	 Le	projet	 comporte	un	volet	de	
création	 collective	 de	 récits	 basé	 sur	 l’approche	 du	 digital	 storytelling,	 ce	 qui	 permettra	
d’expérimenter	la	création	d’un	espace	de	prise	de	parole	dédié	aux	récits	de	femmes	touchées	par	
des	 inondations	 récurrentes	 en	 Beauce.	 Le	 potentiel	 de	 ce	 type	 d’espaces	 pour	 contribuer	 au	
rétablissement	après	des	inondations	et	à	la	résilience	individuelle	et	collective	fera	l’objet	d’une	
évaluation	qualitative.	

Cette	recherche	vise	à	contribuer	aux	efforts	d’amélioration	des	services	offerts	aux	personnes	
sinistrées	pour	y	inclure	un	éventail	de	types	de	soutien	qui	tiennent	compte	du	contexte	complexe	
de	crise	climatique	et	des	enjeux	psychosociaux	qui	en	découlent.	

	

Axes(s)	dans	lesquels	s'inscrit	ce	projet		

☐			Axe	1																					☐			Axe	2																					☐			Axe	3																					☒			Axe	4																					☐			Axe	5	
	

Secteurs	impliqués	dans	le	projet	

☐			Sciences	naturelles	et	génie			☒			Santé					☒			Sciences	sociales	et	humaines,	arts	et	lettres	
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DESCRIPTION DU PROJET 

	

Introduction	(500	mots)	-	Cette	section	doit	aborder	le	contexte	de	la	recherche,	l'état	des	lieux,	les	
questions	de	recherche	et	l'importance	de	l'étude.	

Les	documents	qui	 sont	destinées	 aux	personnes	 à	 risque	d’être	 exposées	 à	des	 sinistres,	 tout	
comme	les	interventions	post-sinistre,	tendent	à	être	conçus	et	présentés	de	manière	«	neutre	».	
Or	cette	neutralité	peut	avoir	des	effets	délétères	sur	 les	 individus	et	groupes	dont	 les	besoins	
diffèrent	de	la	norme	implicite	qui	est	prise	en	considération	–	une	norme	masculine	notamment	
(Richter	&	Flowers,	2010;	Rushton,	Phibbs,	Kenney,	&	Anderson,	2020	&	Anderson,	2020).	Par	
exemple,	 les	 personnes	 qui	 vivent	 une	 grossesse	 ou	 qui	 allaitent	 ont	 des	 besoins	 spécifiques	
(comme	l’accès	à	des	espaces	d’intimité,	à	des	examens	prénataux,	ou	encore	à	des	tire-laits)	qui	
doivent	être	pris	en	compte	dans	l’organisation	des	services	d’hébergement	d’urgence	(Richter	&	
Flowers,	 2010).	 En	 l’absence	 d’une	 approche	 de	 gestion	 des	 risques,	 d’intervention	 et	 de	
rétablissement	qui	porte	une	attention	spécifique	au	genre	et	à	d’autres	facteurs	qui	influencent	
l’expérience	 qui	 est	 faite	 des	 EME,	 les	 femmes	 et	 les	 filles	 subissent	 des	 conséquences	
disproportionnées	de	ces	événements	(Lammiman,	2019;	Rushton	et	al.,	2020).	

Les	désastres,	quelle	que	soit	leur	ampleur	ou	l’endroit	où	ils	surviennent,	se	produisent	dans	des	
milieux	marqués	par	des	rapports	de	pouvoir	et	des	inégalités	sociales.	Les	expériences	d’EME	sont	
dès	lors	modulées	par	différents	facteurs	sociaux,	comme	le	genre,	l’âge,	le	handicap,	l’assignation	
raciale	 /	 ethnique,	 le	 statut	migratoire	 et	 le	 statut	 socio-économique,	 qui	 influencent	 à	 la	 fois	
l’exposition	au	risque	et	les	ressources	pour	faire	face	à	ce	type	d’événement	(Enarson,	Fothergill,	
&	Peek,	2018;	Lammiman,	2019;	Luft,	2016;	Richter	&	Flowers,	2010).	Ces	facteurs	interagissent	
entre	 eux	et	 contribuent	 à	définir	 la	 vulnérabilité	de	différentes	populations	 face	 aux	EME.	On	
constate	 que	 les	 impacts	 psychosociaux	 des	 désastres	 sont	 globalement	 plus	 sévères	 chez	 les	
femmes	que	les	hommes.	Le	plus	faible	statut	socioéconomique	des	femmes	(Ortiz-Ospina	&	Roser,	
2018),	leur	rôle	au	sein	de	la	structure	familiale	(Enarson	et	al.,	2018)	la	division	genrée	du	travail	
(rémunéré	ou	non),	 leur	 sous-représentation	dans	 la	gestion	des	urgences	et	 les	 conditions	de	
santé	qui	les	affectent	sont	notamment	identifiées	comme	des	facteurs	de	vulnérabilité	face	aux	
désastres	(Richter	&	Flowers,	2010).	

Par	ailleurs,	les	«	désastres	ont	historiquement	été	racontés	depuis	la	perspectives	des	hommes	»	
(Rushton	et	al.,	2020,	p.	1,	traduction	libre).		En	Beauce	(Chaudière-Appalaches),	les	récits	collectifs	
d’inondations	racontés	historiquement	ont	permis	aux	personnes	touchées	par	des	inondations	
récurrentes	 de	 donner	 du	 sens	 à	 cette	 expérience.	 Ces	 récits	 qui	 s’appuient	 sur	 une	 vision	
spécifique	de	l’identité	beauceronne	mettent	l’accent	sur	l’autonomie	et	l’entraide	face	aux	crues	
de	la	rivière	et	valorisent	l’attitude	de	bravade	et	de	camaraderie	de	la	population	face	à	une	rivière	
caractérielle.	Des	projets	menés	en	2018	et	2020	dans	les	MRC	de	Nouvelle-Beauce	et	de	Robert-
Cliche	laissent	entrevoir	que	ces	récits	collectifs	ne	permettent	pas	à	tous	–	et	particulièrement	à	
toutes	–	de	donner	du	sens	à	leur	expérience	actuelle	des	inondations	récurrentes,	dans	le	contexte	
actuel	 de	 crise	 climatique.	 Il	 devient	 alors	 pertinent	 d’explorer	 quels	 récits	 d’inondation	 sont	
racontés	 à	 l’heure	 actuelle,	 par	 qui,	 pour	 qui,	 et	 dans	 quels	mesures	 ces	 récits	 peuvent	mieux	
répondre	aux	besoins	des	personnes	touchées.	
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Objectifs	du	projet	-	Indiquer	les	objectifs	généraux	et	spécifiques	de	la	recherche.	

Les	différents	 constats	présentés	plus	haut	ont	permis	de	dégager	 les	questions	et	objectifs	de	
recherche	suivants	:	

Comment	les	femmes	exposées	à	des	inondations	récurrentes	en	Beauce	(Chaudière-Appalaches,	
Québec)	s’expriment-elles	par	rapport	à	cette	expérience?	Quels	sont	les	espaces	de	prise	de	parole	
ou	 les	 femmes	se	sentent	écoutées	et	entendues,	s’ils	existent?	À	quels	espaces	ou	mécanismes	
favorisant	l’expression	du	vécu	souhaiteraient-elles	avoir	accès?	

1. Si	 ces	 espaces	 existent	 :	 les	 décrire	 et	 les	 comprendre	 ;	 explorer	 comment	 ils	 se	 sont	
constitués	 ;	et	explorer	 les	possibilités	de	s’en	 inspirer	pour	 favoriser	 le	rétablissement	
après	des	inondations	et	l’adaptation	aux	changements	climatiques	

2. Documenter	les	besoins	des	femmes	touchées	par	rapport	à	la	reconnaissance	de	leur	vécu,	
les	canaux	d’expression	utilisés	par	celles-ci	pour	raconter	leur	expérience	ainsi	que	les	
formes	d’expression	reconnues,	ou	non,	comme	légitimes.	

3. Explorer	 les	 souhaits	 des	 femmes	 en	 lien	 avec	 l’expression	 de	 leur	 vécu	 et	 la	
reconnaissance	de	celui-ci.	

Quels	seraient	les	effets	de	la	création	d’un	espace	de	prise	de	parole	dédié	aux	récits	de	femmes	
touchées	 par	 des	 inondations	 récurrentes	 en	 Beauce?	 En	 quoi	 de	 tels	 espaces	 seraient-ils	
significatifs	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 au	 rétablissement	 après	 des	 inondations,	 à	 la	 résilience	 et	 à	
l’adaptation	aux	changements	climatiques?	

4. Expérimenter	la	mise	en	place	d’un	espace	de	prise	de	parole	dédié	aux	récits	de	femmes	
touchées	par	des	inondations	récurrentes	en	Beauce	en	réalisant	une	démarche	de	création	
de	récits	numériques	(digital	storytelling)	

5. Explorer	les	effets	de	la	démarche	de	digital	storytelling	sur	le	bien-être,	 la	résilience	et	
l’adaptation	aux	changements	climatiques.	

	

Méthodologie	(400	mots)	-	Présenter	un	bref	résumé	des	procédures	et	méthodes	utilisées	et	du	
montage	des	expériences.	

La	recherche	sera	réalisée	en	Beauce,	dans	la	région	de	Chaudière-Appalaches.	La	population	cible	
est	composée	de	 femmes	vivant	dans	 la	région	répondant	aux	critères	d’inclusion	suivants	 :	 se	
considérer	comme	étant	une	personne	sinistrée	par	des	inondations,	être	âgée	de	18	ans	ou	plus	
et	pouvoir	 s’exprimer	en	 français	ou	en	anglais.	L’échantillon	sera	composé	d’une	vingtaine	de	
personnes	et	sera	constitué	de	manière	intentionnelle	afin	de	favoriser	l’inclusion	d’une	diversité	
de	personnes	en	fonction	de	l’âge,	du	statut	socioéconomique	et	du	nombre	d’années	passées	dans	
la	région.	Le	recrutement	sera	effectué	selon	la	méthode	boule	de	neige,	en	collaboration	avec	des	
ressources	communautaires	locales.	

Objectifs	 1	 à	 3	:	 Les	 participantes	 seront	 rencontrées	 dans	 le	 cadre	 d'entretiens	 semi-directifs	
individuels	ou	en	petit	groupe.	Les	entrevues	seront	centrées	autour	des	histoires	d’inondations	et	
et	visent	à	mieux	comprendre	l'expérience	des	femmes	sinistrées,	les	occasions	pour	elles	de	parler	
des	sinistres,	ainsi	que	leurs	besoins	et	souhaits	au	plan	de	la	reconnaissance	de	leur	vécu.		

Objectifs	 4	 et	 5	:	 Les	 données	 recueillies	 dans	 les	 entretiens	 seront	 mises	 à	 disposition	 des	
participantes	pour	les	soutenir	dans	la	production	d'un	récit	de	leur	expérience	selon	la	méthode	
du	digital	storytelling.	Des	ateliers	de	groupe	seront	tenus	pour	soutenir	la	création	de	capsules	
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vidéo	incluant	les	voix	et	les	images	captées	par	les	participantes.	Une	diffusion	publique	de	ces	
capsules	est	prévue	(en	personne	et/ou	en	ligne).	Une	évaluation	qualitative	rétrospective	de	la	
démarche	 et	 de	 ses	 impacts	 sera	 menée	 environ	 6	 mois	 après	 l'intervention	 par	 le	 biais	
d'entretiens	individuels.	L'évaluation	sera	structurée	autour	des	concepts	de	bien-être,	de	santé	
mentale	et	de	résilience.	

Analyse	:	Je	procéderai	à	une	analyse	narrative	du	contenu	des	entrevues	et	des	histoires	mises	en	
forme	 par	 les	 participant.es	 dans	 la	 démarche	 de	 digital	 storytelling.	 Les	 transcriptions	 feront	
l’objet	d’une	lecture	attentive	et	d’une	catégorisation	dans	le	cadre	d’un	processus	itératif	(Loseke,	
2021).	Les	données	seront	codées	à	l’aide	du	logiciel	NVivo	12.	L’analyse	des	données	recueillies	
en	 entrevues	 et	 des	 récits	 numériques	 sera	 menée	 dans	 une	 perspective	 intersectionnelle	
(Crenshaw,	 2005)	 et	 prendra	 en	 considération,	 notamment,	 le	 genre,	 la	 ruralité,	 le	 statut	
socioéconomique	et	 le	statut	d’immigration	pour	mieux	comprendre	les	modalités	d’expression	
adoptées,	ou	non,	par	les	participants	et	participantes	et	le	contenu	de	leurs	récits	d’inondations.		

	

Principaux	résultats	obtenus	(300	mots)		

Résultats	 anticipés	:	 Le	 collecte	de	données	débutera	à	 l’automne	2022.	Le	projet	vise	à	mieux	
comprendre	 le	 vécu	 des	 personnes	 touchées	 par	 des	 inondations	 récurrentes.	 La	 recherche	
narrative	permet	d’appréhender	la	situation	à	l’étude	à	partir	d’une	multitude	de	points	de	vue	
(Raoul,	Canam,	Henderson,	&	Paterson,	2007).	Cette	recherche	pourra	donc	apporter	un	éclairage	
nouveau	 sur	 le	 sens	 que	 les	 personnes	 qui	 font	 face	 à	 des	 EME	 récurrents	 et	 des	 mesures	
d’atténuation	du	risque	donnent	à	leur	expérience.	Une	attention	particulière	sera	accordée	à	la	
question	des	espaces	qui	existent	–	ou	non	–	à	l’heure	actuelle	pour	que	les	personnes	touchées	
par	des	EME	puissent	s’exprimer	sur	ce	vécu.		

Le	 volet	 de	 digital	 storytelling	 permettra	 aux	 personnes	 sinistrées	 de	 faire	 connaitre	 leurs	
expériences	à	un	public	plus	large,	dans	leurs	mots,	avec	leurs	images,	et	selon	les	modalités	qui	
leur	conviendront.	

	

Conclusion	et	discussion	(300	mots)	–	Préciser	comment	le	projet	a	abordé	les	problèmes	liés	aux	
inondations	et	les	impacts	du	projet	sur	la	société	dans	son	ensemble	

La	recherche	et	la	démarche	de	digital	storytelling	contribueront	à	la	poursuite	des	réflexions	sur	
l’utilisation	 du	 récit	 personnel	 comme	 outil	 de	 renforcement	 des	 résiliences	 individuelles	 et	
collectives	 pour	 les	 personnes	 touchées	 par	 des	 EME.	 Plus	 largement,	 cette	 recherche	 vise	 à	
contribuer	aux	efforts	d’amélioration	des	services	offerts	aux	personnes	sinistrées	pour	y	inclure	
un	éventail	de	types	de	soutien	qui	tiennent	compte	du	contexte	complexe	de	la	crise	climatique	et	
des	enjeux	psychosociaux	qui	en	découlent.	

	

Retombées	du	projet	pour	la	gestion	des	inondations	pour	les	partenaires	et	au	Québec	(300	
mots)	

La	pertinence	du	projet	pour	la	gestion	des	inondations	au	Québec	est	liée	notamment	à	la	prise	
en	charge	actuelle	des	besoins	psychosociaux	des	personnes	sinistrées.	Les	effets	délétères	des	
désastres	sur	 la	santé	mentale	et	 le	bien-être	peuvent	se	 faire	sentir	 immédiatement	 lors	de	 la	
survenue	d’un	aléa	météorologique	mais	aussi	à	plus	long	terme,	bien	après	le	départ	des	équipes	
psychosociales	d’urgence	déployées	sur	le	terrain	(Bonanno	&	Gupta,	2009;	Laurendeau,	Labarre,	
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&	Senécal,	2007	2007;	Leclerc	et	al.,	2020;	Malenfant,	2013).	La	responsabilité	de	répondre	aux	
besoins	psychosociaux	et	se	soutenir	le	rétablissement	des	personnes	touchées	incombe	alors	à	la	
collectivité	et	aux	services	de	santé,	sociaux	et	communautaires	locaux.	Cela	pose	des	difficultés	
particulières	dans	les	milieux	ruraux,	où	les	ressources	de	soutien	sont	limitées	et	où	le	recours	
aux	services	de	santé	mentale	est	plus	bas	en	milieu	rural	qu’urbain	(Cheesmond,	Davies,	&	Inder,	
2020;	Creighton,	Oliffe,	Ogrodniczuk,	&	Frank,	2017;	Friesen,	2019).	L’efficacité	de	l’un	des	outils	
d’intervention	 qui	 était	 beaucoup	 utilisé	 auprès	 de	 personnes	 sinistrées,	 le	 débriefing	
psychologique,	a	été	remise	en	question	(Rose,	Bisson,	Churchill,	&	Wessely,	2002),	ce	qui	a	mené	
à	 ce	 qu’on	 le	 délaisse,	 sans	 toutefois	 le	 remplacer.	 L’exploration	 de	 différentes	 interventions	
pouvant	être	menées	 localement	 sans	avoir	 recours	à	des	 ressources	 spécialisées	 semble	donc	
particulièrement	pertinente.		

L’expérience	 et	 des	 besoins	 spécifiques	 des	 femmes	 touchées	 par	 des	 inondations	 récurrentes	
seront	au	centre	de	la	recherche	et	pourront	être	transmis	aux	acteurs	locaux	de	la	gestion	des	
inondations	pour	faire	valoir	la	pertinence	de	les	prendre	en	considération.	Finalement,	les	récits	
numériques	 qui	 seront	 créés	 et	 diffusés	 permettront	 de	mieux	 faire	 connaitre	 les	 expériences	
d’inondation	d’une	diversité	de	femmes,	tant	aux	décideurs	qu’au	public	plus	large.	

	

Activités	 de	 mobilisation	 des	 connaissances	 entreprises	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 bourse	 (par	
exemple,	participation	à	des	événements	divers,	tels	que	des	conférences,	des	ateliers;	l’élaboration	
(ou	la	participation	à)	des	articles	scientifiques,	etc.).	

® Présentation	 avec	 Joanie	 Turmel	 et	 Lily	 Lessard	:	 «	 Les	 impacts	 psychosociaux	 lors	
d'inondations	:	Trois	études	de	cas	en	Chaudière-Appalaches	».	Sur	invitation	d’Ouranos,	
Atelier	 interministériel	portant	sur	 les	 impacts	économiques	et	sociaux	des	 inondations	
(juillet	2021)		
	

® Présentation	 avec	 Joanie	 Turmel,	 Lily	 Lessard	 et	 Geneviève	 Brisson	:	 «	 La	 résilience	
communautaire	lors	des	inondations	:	Trois	études	de	cas	dans	de	petites	municipalités	au	
Québec	»,	Présentation	au	Sommet	international	Désastre	et	Résilience	2021	(juin	2021)	
	

® Présentation	avec	Lily	Lessard	:	«	On	pleure	pis	on	recommence	!	»	:	Impacts	sur	la	santé	
mentale	des	inondations	de	la	rivière	Chaudière	en	Beauce	et	réponses	pour	les	réduire,	
colloque	La	recherche	sur	la	santé	au	service	des	populations	en	région,	Congrès	de	l’Acfas	
(mai	2021)	
	

® Présentation	portant	sur	les	enjeux	éthiques	de	mon	projet	:	«	Confidentialité	et	respect	de	
la	 vie	 privée	 dans	 les	 approches	 de	 recherche	 utilisant	 la	 création	 d’images	 par	 les	
participant.es	 »,	 atelier	 du	 Comité	 d'éthique	 de	 la	 recherche	 pour	 les	 projets	 étudiants	
impliquant	des	êtres	humains	de	la	Faculté	des	sciences	humaines	de	l'UQAM	(avril	2021)	
	

® Présentation	avec	Lily	Lessard	et	Audrey	Lafond	:	«	Réduire	les	impacts	psychosociaux	des	
événements	météorologiques	extrêmes	»,	webinaire	du	RIISQ	(février	2021)	
	

® Présentation	avec	Lily	Lessard	et	Audrey	Lafond	:	«	Boites	à	outils	intersectorielles	pour	
réduire	les	impacts	psychosociaux	liés	à	la	COVID-19	et	aux	changements	climatiques	»,	
midi-recherche	du	Collectif	de	recherche	sur	la	santé	en	région	(UQAR)	(janvier	2021)	
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Le	 rapport	 final	 doit	 être	 envoyé	 à	 l’adresse	 courriel	 suivante	pour	 le	 30	 avril	 2022	 :	
poudrette.diane@uqam.ca.	
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