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-Des résultats de suivis psychologiques, et prise en charge, dans le cadre
d'une prévention primaire, secondaire, ou encore tertiaire.
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- Dédramatiser dans les cas d'une prise unique et non répetée.

La prévention éducationnelle passe par la famille : lieu de hansmission par
excellence des valeurs et des premiers modèles identificatoires. Les
pratiques éducatives familiales doivent être sans cesse débattues, afin
d'éviter en l'occurrence, les écueils d'un rigorisme sclérosant, ou celui d'un
laxisme débridé.

Reste le second volet de la prévention précoce, centrée sur la personne du
jeune et qui nous semble fondamentale. Ceci concerne le travail du clinicien,
celui du psycholog;ue.

Sachant que la trajectoire développementale de I'enfant et de
l'adolescent est jalonnée de situations à risques, c'est-à dire que le risque
étant toujours present : le mieux nous semble t'il est de préparer le jeune à
affionter ces situations périlleuses. Ceci est vrai pour la population globale
desjeunes, elle I'est davantage lorsque I'onest faceà des sujets àrisque.

L'objectif de ce ÿpe d'intervention est d'aider à la formation de la
personnalité du jeune et à développer sa capacité de discernement et de
jugement face au danger. Il s'agit de développer sa capacité d'affirmation de
soi, capacité qü va lui permettre de dire non à la drogue et de résister à une
telle offie si elle venait à se présenter.

-Ouvrir le dialogue avec les jeunes.

- Faire exprimer les jeunes sur ce qu'ils ressentent par une verbalisation,
une mise en mots. - Permette aux émotions de s'exprimer pour empêcher et
combattre les signes de vulnérabilité.

Je dirais pour conclure, qu'il faudrait parvenir à une combinaison de toutes
ces actions, à ériger en shatégies préventives, initiées dans un cadre scolaire
ou de proximité - quartier - ou même à I'intérieur d'un mouvement
associatif, ou encore à l'intérieur de clubs sportifs: si bien fréquentés par
nosjeunes.

"Le meilleur outil de prévention est de creer des liens intergénérationnels
par des actions culturelles, artistiques, sportives."(Lerest. P 169 ) Enfin,
cette prévention quelque soit son niveau : primaire, secondaire ou tertiaire ne
peut aboutir à des résultats probants sans le concorus :

-D'études épidémiologiques, qui font le lien entre l'âge, le sexe; le tlpe de
drogue, la catégorie socioprofessionnelle, la situation familiale des
parents: divorcés...

-Des enquêtes repétees sur le terrain, avec des echantillons representatifs
pour rendre compte des tendances, des opinions, afin demettre au point des
programmes de lutte : des enquêtes de spe psycho-social.
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Les problèmes sentimentaux seront évoqués plutôt par les filles. ce
serait l'échec d'rme relation amoureuse, vécue, selon lès commentaires
rapportés, cofilme une trahison et un abandon de la part du partenaire.

Enfin, l'attitude réactionnelle des jeunes üs-à-vis de l'éducation
parentale. Elle sera incriminée autant par les garçons que les filles en la
jugeant tantôt laxiste tantôt trop rigide.

En conclusion

Il apparait nettement que ce sont les jeunes adolescents consommateurs
attinés du Kif qü miniafsent l'impact du prodüt pris dans la durée et en
termes de dangerosité sur la santé ou encore de dépendance. ce qui rejoint
une étude menée Dany L et Apostolidis T dans la région de Marseille en
France. Q002)

L.a population qui affimre ne pas faire usage de la drogue est aussi la
plus nombreuse à évoquer le risque de dependance notamment physique.
Plus informés ils sont capables de mieux catégoriser les produits. par
exemple la drogue médicamenteuse est bien identifiée par eux. La crainte de
basculer dans une consommation régulière des drogues dures s'ils venaient à
approcher le kif est nettement soulignée.

La -quesüon est: jusqu'à quand cette rationalité affichée tiendra-t-elle
face à la tentation alimentee par leurs pairs consommateurs avérés?

Volet prévention

II apparaît clairement quant à la nécessité d'agir sans délai et en amont
afin d'empêcher le développement des comportements toxicomaniaques,
quelque soit par ailleurs, le spe de drogue consommée. Il nous semble
primordial.que les actions menées dans le cadre d'une prévention primaire
puissent être ajustees aux réalités du terrain: c'estâ-dire telles que vécues
par les conce,més. Il est nécessaire de les interroger sur ce vécu, dans un
contexte social et culturel spécifique.

Il faut agir en faisant évoluer les représentations, ce qui reüent à
privilégier les méthodes de prévention éducatives. Même s'il peut paraître
banal, nous dirons que l'outil incontournable reste I'infonnation.

--faire parvelrir au jeune une information juste claire par le biais de
supports adéquats.

-- corriger les erreurs courantes et les croyances erronées en informant
sur les dangers reels des substances toxicomanogènes.

--rendre conrpte, par une pedagogie efficace, de l'effet de ces substances
pour lutter contre la banalisation de l'usage du Kif dans les groupes de
jeunes.
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Un tvoe de reDon§e qui rwient souvent : ls dlogue dur€ tuerapidem€nt et

r" aIi*i".irJ tJ"i* à'lr"t. *r^t"t' ce qui pÉoccupe.ici c'est le nombre

iffiiË;ù-À;Ë pu decrire les dang€ni'rdh au produit' quel qu'il soit

il-t"f;;-Ëddp*dance physique ou 
-bien psychique' Bien pl,s ils sont

;Ë ËËrioidél ."*"t .oirrooaus a parmi iei consommaæurs declarés' à

!.tmo f" passage de la drogue douce vers la drogue d-ure comme une

Ëtü; il.'là ;r"ore des refÉsentations erronées partagées'

Dans cette catégorie de réponses, relative à la connaissance du produit'

oo ncrelare pas de-difference signifrcative entre les deux sexes'

Seule une minorité appreciable de filles 32% se d&narquent neüement

"" 
ie"rortt i" 

"nrg 
drogirè douce, par rapport à I'ersemble pour qui ce n'est

pas une drogue.

Enfin une représentation intéressante fait I'unanimité à 10tr/o le thé

,'"ip"t dr;;i;; d-g".' Il semble bien qu'ici, t'imaginaire collectif

drocue. renverait à un concept dont la connotaiion est fortement négative'

ëüil; ililri*t a" i;"*:teti"*. si bien que le thé.boisson coutumiàe'

"-n"[e!- 
ttJit-ïo*"llement de valeurs culturèlles positives. et fortement

l-rtr;;;';;mm;-in*piturite, I'entre aide,.la cowivialité' ne Peut lYi

è-tr" 
""*"iel. 

i""t comme le vin n'est iarÉis aesipe par les français

comme une drogue.

Notons aussi qu'il s'agit là d'une categorie de representations qui

"ooarti-eooeoi 
à ""' 

q:u'eUti" appelle le noyly cen{al on structurant

d*'fr'""ôî;rirtim a quitst fondamentalemeni idenütaire' (Abric' J'C in

Jodelet, D 1988)

Perception du sujet toxicomane

70olo pensent que celui qui se drogue : c'est quelç'un qui a des pmblèmes

conflè 22o/o qt'il s'agit d'un délinquant

Seule une faible minorité 8% pense que c'est un rralade'

Les raisons invoquées et participant§ à la consommation de h
drogue :

On retrouve eû tête et pour I'ecrasante majorité des consommateurs du

nmdüi. la raison incombe aux mauvaises ftéquentations. En opérant.ici par

il;;;:r"i.r" d. projection, les jeunes se situgnt 'lans yne reconnaissance

il';;;.é;-i;f e"h* ühe.âuitie face à la tentatiot a à lefret du

goupe.

La raison du chôrnge vient en seconde position' Le recours à la
drosue est Derçu comme une condüte de désespoir face au chômage et aux

peripectivei a'âvenir professionnel bouché'
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Fait marquant, les conduites d'usage se rapportent tous au Kif, et avec
des réponses convergentes vers son caractère inoffensif et la facilité de s,en
procurer.

Ils sont 47o/o de garçons à consommer du kif contre 29o/o de filles.
Le fossé se creuse davantage entre les deux sexes lorsqu'il s'agit

d'une consommation régulièr e 3 l%o conhe I 5%o cbez les fi lles.

- - Alors gue dans leur consommation inégulière cette proportion
relativement faible des filles rejoint largement les garçons pour sê pàrtager
un score à égalité de l3Yo.

on constate aussi l'écart rapproché dans les deux camps garçons et
filles entre la consommation régulière et occasionnelle, ce qui -renvoie 

à
l'effet d'accoutumance, voire de dépendance supposée au produit.

Pour les consommateurs réguliers du Kif, ils affrment s'y adonner en
pande plusieurs fois par semaine en compagnie des copains du quartier, ou à
la sortie des classes. Pour les filles c'èst surtout à des o-ccasions de
rencontres en duo mixte ou entre elles. Le kif sous forme de joints est le plus
souvent évoqué. Il serait largement accessible, selon nos interlocuteurs.

Connaissance du produit

spontanément l'écrasante majorité des consommateurs déclarés du Kif
insiste sur la présence de la drogue et son expansion rapide parmi les jeunes.
Pourtant et comme par rejet d'une culpabilité éprouvée, ili considérent le
Kif comme une drogue douce.

s'agissant des substances toxicomanogènes, c'est encore l'écrasante
majorité ; quelque soit son sexe qui se trouve d'accord pour ranger cocaihe
et Héroihe dans le registre des drogues dures et déclare ne pas en
consomtner.

En revanche, fait alarmant, les psychohopes à usage de drogue, ce que
lesjeunes appellent « cacheyettes »), pour 48o/o des interviewés, représentênt
une drogue douce mais qui ne les interesse pas disent-ils, "car lè kif c'est
mieux".

Comme signe de méconnaissance des autres produits: Pour 20yo de la
population totale interrogée la cigarette n'est pas du tout une drogue, à
l'opposé l$/o la classent parmi les drogues dures. Potr le reste c,eit une
drogue douce.

Pour ces jeunes il y une confusion notoire dans la classification des
substances toxicomanogènes et la distinction entre elles. Leurs
représentations sont totalement obscures à cet égard.
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En fait l'analyse du contenu des représentations, à côté de I'analyse
d'autres facteurs indiüduels et sociaux, constituera un indicateur fiable des
conduites potentielles des jeunes, celles de leur futur comportement vis-à-
üs de la drogue. Nous pensons qu'en mettant ainsi à nue les représentations
à la base des comportements de consommation, une démarche préventive
pourrait être amorcée. Elle donnera lieu drns un second temps à la mise en
place d'un programme de prévention de la toxicomanie adapts, destiné à
agir en amont.

RESULTATS

L'analyse des résultats atteste d'une prise de conscience des jeunes
quant à l'ampleur estimée de ce phénomène. Une majorité de 7U/o repond
que la corsommation de la drogue est très repandue en Algérie conhe 30%
elle est seulement assez répandue.

Les représentations des jeunes sur le phénomène de la drogue
portent donc I'empreinte du contexte social dans lequel ils évoluent. sans
être appuyé par des statistiques globales crédibles, le problème de la drogue
a été considérablement médiatisé ces dernières années. Les discours
insistants des autorités locales, relayés par les divers canalu( de l'information
notamment audio- visuels, le situent corlme l'un des fléaux du siècle.

La même proportion déclare que c'est dans son quartier que le jeune
se procnre la drogue. Alors que 25Yo, notanrrcnt parmi les filles rendent le
lycée responsable de sapropagation.

Consommation de la drogue.

ce sont les entretiens qü ont süü la passation du questionnaire qü ont
été les plus révélateurs en matière de consommation déclarée des jeunes, et
davantage pour ce qui est des raisons invoquées. La relation de contenance,
le climat de confidentialité et l'assurance de l'anonymat ont certainement
facilité la verbalisation des adolescents en les encourageant à se confier.

Consommation de la drogue
Filles et

Coxsouulrron
DEI,/TDR(rcUE

(rcr)

Consouuerrox
REGUIJEREPLUS4
T1OIS PAR SEMAINE

Coxsourarrox
IRREGI'LIERE MOINS
pr2rorsrmuors

Coxsoumrmon
nmr2.l3rors

EN TOUT
MTAL

- Gerçons 3lo/o t3% 3o/o 47%

- tr'illes ts% t3% t% 29o/o
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Par des questions ouveftes nous avons tent€ d'aller plus loin ,tqns le
rafpor_t du jeune avec le produit drogue. Les enhetieûs ônt concemé les
sujets les plus communicatifs, ceux qü ont manifesté leur désir de faire part
d'un vécu plus profond. Cette mise à mots rendue alors possible est appelé
à dessiner les taits des futures actions pÉventives.

Sur le Plan Conceptuel

. Le travail rcpose sur la théorie des representations sociales. C,est
ainsi qu'on peut définir la representation comme le contenu concret de la
pensée " C'est le contenu mental d'un acte de pensee, qui restitue
symboliquement quelque chose d,absenf' (Jodela, in Moscovici, leA+, p fOZl

La Représeotation est toujours représentation de quelque chose, de
quelqu'un, elle témoigne d'une activité de la conscience et àile utilise la
perc€ption, la mémoire. Læs représentaüons du jeune üs à vis de la drogue
conrportent non seulement des éléments de perception objectifs (élérnàts
mesurables, chiftes, statistiques) mais aussi une constuction individuelle de
l'irrage, en fonction d'une subjectiviæ largeinent &épendanæ de l,éducation
reçue, des valeurs transmises, du contÊr(ûc social et culturel.

En d'auhes ûemres, I'activité de représentation, par rapport à un sujet,
recouvre toutes les connaissances liées à son histoire, son vecu, ses rehiôns
avec 

_les 
autrres, mais aussi I'aspect culturcl prov€natrt de son groupe social

de référence.
On peut dire alors que ., Ia representation sociale est le prodüt et le

processus d'une activite mentale par laquelle un indiüdu ou uu groupe
reconstihre le réel auquel il est confronté et lü atfibue une sipifi-catiôn
specifique " (Abric J.C, t9%, p59)

C'est donc une des caractéristiques de la représentation sociale que
d'ête "socialerrent élaboree a partagée, ayant une üsee pratique et
concourantp à la construction d'une Éalité commune à un ensernble Social"
(Jodelet, D, 199, p 53)

On peut s'attendre à ce que les adolescents collégiens et lycéens
pariaged, du fait de leur appartenmce à un mêrne groupe social, des
représq ations commules.

L'int&€t d'une ælle étude ti€nt au fait que la rcprcsentation détient un
Iôle d§sisif dens l'élaboration des attihrdes et condütes. Celles qu'adopte
l'indiüdu üs à üs des institutions sociales en générale, meig 6ussi visâ-üs
de la drogue. Ces attitudes, sous l'influence de certains facteurs vont pouvoir
se concrétiser en comporternents effectifs.

. "lÂ representation sociale....,trusforme les objets sociaux
(personnes, contextes, situations) et leur confèa€ rm statut cognitifpermettant
d'qprpréhenter les aspects de la vie ordinaire par un recadrage de nos propres
conduites à I'intérieur des interactions sociales.', (Fischer G. l9gZ, p i lg).

+.!4 
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INTRODUCTION

En Algérie, la drogue est un phénomène dont l'expansion ne cesse de

préoccuper àtnitt"t powoirs publics et spécialistes. En tant *qu'objet social

compleie* elle a toujotrs s,rscité un débat houleux. Il est difficile de se faire

une idée juste de èe phenomène en raison de l'absence de statistiques

reconnues fiables. Un trop grand écart sépare, en effet, les statistiques

communiquées par l'Offiôe national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (ONLCDT) et la Fondation nationale pour la promotion de la

santé et le dweloppement de la recherche (Forem). Elles ne peuvent donc
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METIIODOLOGIE
L'étude porte sur une population de 100 adolescents qui ont eu à

répondre à un questionnaire, distribué au niveau de quatre établissements

scôlaires: Deux collèges et deux lycées à Alger. Une population dont l'âge

varie entre 14 et 17 ans, à part égale dans les deux sexes.

Le questionnairc a eté construit autour de deux a:res.

-l'un portant des items essentiellement centrés sur les substances, afin de

permettre la production de représentations sur les produits.

-le second sur l'usage de la drogue et les raisons alléguées à sa

consommation.

être retenues.
selon la presse locale une enquête d'envergure a été lancée en Féwier

2014 conjointement par I'Offrce national de lutte contre la drogUe et la
toxicomanie et le Ministère de I'Education Nationale. Elle devrait concemer

les éablissernents scolaires et s'étendre en milieu universitaire. Ses résultats

sont attendus en juin 2015.
Au-delà des chiffres ,l'Étatà travers des dispositifs de prise en charge

médico-psychologique, tente de contenir ce fléau. Des campagnes de

dissuasiôn, sont lancées ici et là, par des organismes publics et autres

associations.
L'inquiétude des familles porte le débat en avant de la scène

sociale.*c'eit le problème de tous* telle est la formule consacrée localement.

Pourtant les jeunes sont-ils réellement au fait de ce problème ?

Le constat empirique fait état d'une confusion patente parmi les

jeunes, quant aux dif;Ërentes catégories de drogUes. Les frontières entre elles

iestent flooer, si bien que s'agissant du Kif par exemple, ils tendent à

minimiser ses effets sur le long terme. Ils ignorent ainsi souvent la notion de

dependance à ces produits. Ceci est d'autant plus wai que dans un contexte

socioculturel de banalisation du Kif, sa consommation s'en trouve

déculpabilisée. Aux yeux des jeunes consommateurs, cette pratique devenue

alors coutumière a tendance à en estomper les méfaits'

3



Représentations de la Drogue et prévention

TOURKI Fatiha
Maitre de Conférences

Univercité Alger2

: ,9;Jt
oân,-rr:.,iJ t"t:?yt c,,l;-.ijt * rÿâl.L&, JUtl li^ Jy, U L.J

.c.,i;"ti.ll Lyy Jf i..rtJl Sllt el,4;1i5.:rlL,.1;,.

?l+Jr JrJLil .§rT $ Jrbyt tb ç h r:.j dt çL:*-yt LtJutdu bt

.c.rl;.qlt ;rt, ç|t qjrq &Ll> , irÀ,tt,z,l..ai 
Q

,,l.c .r..tlli"Jr&, -So-É.Ji, .4tll JX{:-t q l*r*;,a3Jt cldel 4l ;,,
.t;S:. *Vt e:|.,t é ,.5:;ât é .r-Tr t.i.

Résumé

A travers l'étude des représentations, on se propose de découwir ce à
quoi 

-r_envoie 
I'objet drogue chez de jeunes collégienJ et lycéens algérois. A

cet effet, un questionnaire leur a été proposé suivi, po* 
"ért 

ins d,eirtre eux,
d'un entretien.

Nos résultats font état de leur faible capacité de discrimination entre
drogues dures et drogues douces. De plus lesjeunes qui déclarent s'adonner
aux produits, notamment le Kif Zetla (cannabis), réfutent massivement la
reconnaissance de son potentiel destructeur.

En mçttant à nue les représentations de ces jeunes vis-à-vis de la
drogue, congommateurs déclarés ou consommateurs potentiels, cette étude
exploratoire pourrait donner lieu à des pistes de réflexion sur des
prograûlmes de prévention adaptés.

Mots clés : représentations, drogues, prévention.
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