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Contexte 
 

L'âge préscolaire, et plus généralement l’enfance, sont une période de développement et de 

croissance rapide (Baird et al. 2017). Tous les apprentissages sont possibles. Dès cette période, il s’agit 

alors de promouvoir des facteurs associés à des effets positifs sur la santé, comme le sont les 

comportements liés à la balance énergétique (CLBE), à savoir : l’alimentation, les comportements 

sédentaires (notamment le temps passé devant les écrans), l’activité physique et le sommeil (Chaput 

et al. 2016; Carson et al. 2016; Poitras et al. 2016; O’Neil et al. 2014; Dalwood et al. 2020). 

Pourtant chercher à changer ou promouvoir un seul de ces comportements, sans prendre en compte 

les conditions de vie sous-jacentes différents, peut s'avérer inefficace (Backholer et al. 2014; 

Prochaska, Spring, and Nigg 2008). En effet, les différents CLBE se développent dans certaines 

circonstances et conditions de vie communes : ils ont ainsi tendance à coexister et se combiner sous 

forme de profils dits « multi-comportementaux », avec de potentiels effets synergiques sur la santé 

(D’Souza et al. 2020). Pourtant rares sont les études qui se sont intéressées aux profils multi-

comportementaux des jeunes enfants, à leurs liens avec des dimensions de santé autres que le risque 

de surpoids, ainsi qu’à l’étude systémique des facteurs environnementaux associés à ces profils. 

Bronfenbrenner, psychologue américain, en 1986, crée une vision multidimensionnelle de la santé, qui 

reconnaît le lien complexe et inextricable entre les humains, leur état de santé et leur environnement 

: c’est l’approche socio-écologique, dans laquelle les différentes sphères d’influence sont organisées 

selon leurs degrés de proximité à la santé de l’individu (Bronfenbrenner and Evans 2000). 

Au cours des premiers stades de leur croissance et développement, les enfants sont très dépendants 

des personnes qui s'occupent d'eux dans leur environnement immédiat quotidien : chez le jeune 

enfant, la famille joue ainsi un rôle majeur (Tudge et al. 2009; Davison and Birch 2001). La santé et les 

comportements des parents, mais aussi leurs modes éducatifs (par exemple, leur rôle de modèles ou 

les règles qu’ils instaurent) ont une influence particulièrement importante sur l’adoption de certains 

comportements par les enfants. Toutes les familles et les parents ne bénéficient pas forcément des 
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mêmes opportunités : leur situation sociale façonne leur capacité à guider de manière optimale leurs 

enfants. Par ailleurs, les familles dans des situations sociales très défavorisées, notamment celles 

expérimentant la sans-domiciliation, cumulent davantage de barrières à une santé optimale. Ces sous-

groupes de population plus à risque sont pourtant sous-représentés dans les recherches 

observationnelles et interventionnelles ; or ce sont ceux qui bénéficieraient le plus d’une amélioration 

même incrémentale de leurs conditions de vie (Cutuli et al. 2017). 

Dans ce contexte, tout l’enjeu de cette thèse consistait à accroître les connaissances sur les 

associations entre les profils multi-comportementaux et le statut nutritionnel, d’une part, et le 

développement socio-émotionnel et comportemental de l’enfant, d’autre part. Et ce, dès l’âge 

préscolaire, tout en prenant en compte les différentes réalités (sociales) rencontrées par les enfants 

vivant en France. Cette thèse avait également pour objectif d’enrichir le corpus de recherche existant 

(au regard des déterminants des CLBE pris individuellement) en examinant l’influence de 

l’environnement familial de manière systémique sur les profils multi-comportementaux chez les 

enfants. 

Les objectifs de mon travail de thèse étaient donc précisément les suivants (Figure 1): 

• 1) Identifier les profils multi-comportementaux chez les enfants d’âge préscolaire (5 ans) ainsi 

que leurs liens avec des facteurs contextuels familiaux en population générale (cohorte EDEN).  

• 2) Evaluer les liens prospectifs entre les profils précédemment identifiés à 5 ans et la santé et 

le développement de l’enfant à 8 ans, y compris dans sa dimension positive. Dans cette analyse, j’ai 

également pris en compte des données recueillies et disponibles pendant la période des 1000 jours 

(de la grossesse aux deux ans de l’enfant), décrites comme pouvant influencer la santé postérieure de 

l’enfant. En effet, mon objectif était de m’inscrire au-delà des 1000 premiers jours, tout en restant en 

période préscolaire, pour comprendre s’il s’agissait également d’une fenêtre d’opportunité pour les 

actions de santé publique (cohorte EDEN).  
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• 3) Répliquer au mieux ces analyses en population sans domicile chez des enfants d’âge 

scolaire (enquête transversale ENFAMS, 6-12 ans). Les analyses relatives aux variables familiales 

associées aux profils ont permis, en plus des données issues de la littérature, d’identifier les variables 

d’ajustement pour les analyses d’associations entre les profils multi-comportementaux et la santé. 

 

Figure 1. Schéma conceptuel de l'hypothèse de travail de la thèse, basée sur la théorie socio-
écologique de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner and Evans 2000) 
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Principaux résultats de la thèse 
 

A l’instar de ce qui est retrouvé dans la littérature internationale chez l’enfant (D’Souza et al. 2020; 

Chia et al. 2022), différents profils ont été identifiés à la fois en population générale et sans domicile, 

avec quelques nuances selon les sexes et les études : « unhealthy », « healthy » et « mixed ».  Le profil 

« healthy » était celui qui présentait le plus de similitudes entre les deux études. Bien qu’ils n’étaient 

pas strictement caractérisés par les mêmes comportements (aliments de forte densité nutritionnelle 

et faible densité énergétique (EDEN et ENFAMS), moindres temps d’écrans (EDEN), temps de sommeil 

important (ENFAMS)), ils étaient associés à divers aspects du développement socio-émotionnel et 

comportemental, notamment à l’expression de plus de comportements prosociaux et de moindres 

symptômes d’hyperactivité-inattention. Le profil « mixed » était également associé à des aspects 

positifs de la santé à la fois dans EDEN et ENFAMS. Dans ces deux études, certaines des relations 

observées étaient toutefois sexo-spécifiques. L’analyse socio-écologique a également révélé un 

ensemble de variables familiales proximales et distales associées aux différents profils, jouant un rôle 

potentiel de frein ou de levier en fonction du profil considéré. Les détails des résultats de ces travaux 

sont présentés dans les Figure 2, Figure 3, et Figure 4. 
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Figure 2. Résumé des associations entre profils "unhealthy", facteurs socio-écologiques et santé  
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Figure 3. Résumé des associations entre profils "healthy", facteurs socio-écologiques et santé  
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Figure 4. Résumé des associations entre profils "mixed", facteurs socio-écologiques et santé 
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Apport de la thèse, regards interdisciplinaires et perspectives  
 

Les conclusions d’un rapport de Santé Publique France paru en 2017 vont de pair avec ceux de ces 

travaux : elles soulignent l’importance des interventions multi-comportementales impliquant la famille 

pour promouvoir des CLBE favorables chez les enfants (Santé Publique France 2017). 

Bien qu'il faille reconnaître que les interventions familiales visant à améliorer les CLBE des enfants en 

fournissant des conseils pratiques sont efficaces et appréciées par la majorité des parents (Harms et 

al. 2021), cette thèse indique que les parents moins instruits ou présentant des vulnérabilités sociales 

diverses (des symptômes de dépression ou encore de bas revenus) pourraient bénéficier d’une 

attention particulière.  Donner aux parents des conseils nutritionnels pour eux-mêmes et leur famille 

sans les aider à surmonter les obstacles structurels qu’ils rencontrent (faible capital scolaire, arbitrages 

monétaires, contraintes de temps etc.) peut accroître leur stress, leur sentiment de culpabilité, et la 

probabilité d'utiliser des pratiques favorisant le développement de CLBE sous-optimaux (Beauchamp 

et al. 2014).  

Il est donc nécessaire d’opérationnaliser le modèle socio-écologique à l’étude dans ces travaux pour 

renforcer la capacité d’agir et soutenir la parentalité, et ce, de manière proportionnelle aux difficultés 

rencontrées par les familles. Pour ce faire, il est primordial de créer et consolider des liens via de 

véritables partenariats entre les acteurs impliqués des milieux communautaire et institutionnel 

(Richard et al. 2004). Même si cette thèse se concentre sur la sphère familiale, elle ne nie pas pour 

autant l’existence d’autres sphères d’influence plus distales et structurelles conditionnant les 

opportunités offertes aux familles : par exemple, il semble à peine nécessaire de souligner que la 

nécessité d'une stratégie nationale en matière de logement est une exigence fondamentale pour la 

santé et le bien-être des personnes qui font l’expérience de la sans-domiciliation et de l'exclusion 

sociale (Vaclavik et al. 2018). Par ailleurs, contrairement à d’autres pays européens, la France n’a pas 

légiféré pour restreindre la publicité aux enfants, préférant encourager des pratiques responsables des 

acteurs de l’audiovisuel et des industries agroalimentaires (Martine Laville 2023).  Un dispositif 
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d’autorégulation a été mis en place en 2009, qui a pris la forme d’une charte visant à promouvoir une 

alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités 

diffusés à la télévision. Les signataires de la charte se sont engagés à réévaluer régulièrement les règles 

déontologiques relatives au contenu des messages publicitaires destinés aux enfants. Une expertise 

de l’INSERM a révélé un impact faible de ce dispositif sur l’exposition des enfants aux publicités 

alimentaires pour des produits de mauvaise qualité nutritionnelle. Ce constat renforce donc le besoin 

d’une mesure beaucoup plus drastique : l’interdiction de publicités télévisées pour les produits de 

mauvaises qualités durant les plages horaires visionnées par un grand nombre d’enfants et 

d’adolescents (Martine Laville 2023). 

Faire évoluer les CLBE des enfants (et de leurs parents) est non seulement un levier pour préserver et 

promouvoir leur santé mais aussi pour préserver notre planète (Vega Mejía et al. 2018). Notre manière 

de consommer a profondément bouleversé notre environnement physique au cours des dernières 

décennies (gaspillage alimentaire, surexploitations agricoles, construction d’usines et autre résultante 

de l’urbanisation et du développement rapides des différents pays) contribuant au phénomène de 

changement climatique. Toutes les régions du monde subissent et continueront d’en subir les effets 

avec une ampleur et des conséquences variables. Le changement climatique affecte déjà les quatre 

dimensions de la sécurité alimentaire, c’est-à-dire la disponibilité physique des aliments, leur accès 

économique et physique, leur utilisation, et la stabilité de ces trois dimensions dans le temps. Il cause 

notamment des dommages aux terres agricoles et aux systèmes alimentaires, engendre le pillage des 

récoltes et des élevages, et résulte en la perte de biens et de revenus pour les populations locales 

(Schmidhuber and Tubiello 2007).  Une revue systématique récente établit également un lien entre les 

changements climatiques et activité physique (Bernard et al. 2021). L’analyse identifie divers aspects 

qui influencent directement le niveau et la pratique d’activités physiques dans la population, dont la 

pollution de l’air et les températures extrêmes. Les mesures objectives et la perception subjective par 

les individus de la qualité de l’air ont été retrouvés liés avec la pratique de l’activité physique. Ainsi, 

une méta-analyse révèle l’augmentation de 1 micron.m-3 de la quantité de particules fines dans l’air 
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(« smog ») fait augmenter les chances d’inactivité physique de 1,1 % (An et al. 2018). Une relation 

inverse entre la perception de la qualité de l’air et la pratique d’activités physiques extérieures (course, 

vélo, marche) a également été identifiée : la perception d’un temps brumeux aurait amené une 

réduction de 68 % de la pratique du vélo et de 64 % de la pratique de la marche, selon une étude 

chinoise (Zhao et al. 2018). Aussi, la probabilité de pratiquer une activité physique augmente jusqu’à 

des températures de 28 ou 29°C et diminue après 36°C et de façon drastique au-delà de 40°C, en 

particulier chez les populations âgées de plus de 65 ans et chez les individus ayant un IMC de plus de 

30 kg.m-2 (Obradovich and Fowler 2017). L’ensemble de ces travaux permettent de regarder les 

changements climatiques sous une nouvelle perspective qui nous touche de plus près et plus 

concrètement. S’il nous est difficile de concevoir l’impact des changements climatiques sur les 

fonctions écosystémiques qui contribuent à notre qualité de vie, l’impact de ce phénomène sur nos 

loisirs et notre quotidien est certainement plus facile à concevoir. Nos actions quotidiennes en matière 

d’alimentation et de consommation conditionnent ainsi en retour l’effet exercé par l’environnement 

sur nos comportements.  

En définitive, la compréhension de la complexité de l’ensemble des déterminants liés aux CLBE (et non 

pas uniquement les seuls déterminants familiaux) et des relations existantes entre eux 

(bidirectionnelles ou d’autres types), facilitée par l’utilisation des modèles socio-écologiques, offre un 

grand potentiel pour de futures recherches et le progrès des interventions dans la prévention et la 

promotion de la santé des enfants.  

Conclusion 
 

Les présents résultats confirment que la co-occurrence de plusieurs CLBE est observée chez les enfants 

dès l'âge de 5 ans. Ils informent également sur leur lien avec la santé mais aussi sur les facteurs 

familiaux qui y sont associés ce qui permet l’élaboration de recommandations de santé publique : le 

développement d’un climat familial motivationnel favorable est à encourager. Barker avait souligné 

que « the womb may be more important than the home » (Barker 1998). Néanmoins, la sphère 
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familiale, au-delà des 1000 premiers jours de l’enfant, demeure d’une importance capitale pour la 

santé et le développement de l’enfant.  Afin de favoriser un tel climat, il y a une réelle nécessité 

d’opérationnaliser le modèle socio-écologique à l’étude dans cette thèse pour renforcer la capacité 

d’agir des parents avec des efforts proportionnels aux difficultés rencontrées par les familles 

(universalisme proportionné).  Il reste encore cependant beaucoup à apprendre sur les facteurs non-

familiaux et distaux associés aux profils multi-comportementaux et les stratégies connexes cruciales 

pour les environnements qui promeuvent la santé. 
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