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Résumé  

De nos jours, le débat social sur l’articulation travail-famille implique différents acteurs 

académiques, professionnels et politiques dans la mise en place de stratégies de 

contournement du conflit travail-famille, en cherchant des pistes de conciliation entre le 

travail et le hors-travail. Depuis les années 80, beaucoup de chercheurs ont mis l’accent sur 

les liens entre le travail et le hors-travail en étudiant l’articulation travail-famille et ses 

caractéristiques sous différentes approches, notamment, l’approche conflictuelle et l’approche 

de l’enrichissement. Ainsi, certains travaux, se sont intéressés aux facteurs  permettant 

passage du conflit travail-famille à la conciliation travail-famille. Dans cette perspective, nous 

souhaitons explorer le rôle du soutien social, en tant que dimension de l’interface travail-

famille pouvant agir sur la perception de  l’individu par rapport à l’articulation travail-famille, 

tout en soulignant son impact sur le passage du conflit à l’enrichissement travail-

famille. Cette revue de littérature a pour objet de décrire les liens entre le travail et le hors-

travail, les caractéristiques de l’interface travail-famille ainsi que le rôle du soutien social. 

 

Mots clés : Articulation travail-famille ; Perception ; Soutien social ; Conflit ; Enrichissement 

 

 

Abstract  

Nowadays, the social debate on the work-family relationship involves different academic, 

professional and political actors in the implementation of work-life conflict strategies by 

seeking ways of reconciling work with the outside world. -job. Since the 1980s, the authors 

have attempted to understand the links between work and non-work by studying the work-

family relationship and its characteristics under different approach 

es, particularly the conflict approach and the enrichment approach. Thus, many works have 

focused on the transition from work-family conflict to work-family balance. In this 

perspective, we wish to explore the role of social support, as a dimension of the work-family 

interface, in the perception of the individual, highlighting its impact on the transition from 

conflict to work-family enrichment. This literature review aims to describe the links between 

work and non-work, its characteristics and the role of social support. 

 

Keywords: Work-family articulation; Perception; Social support; Conflict; Enrichment   
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Introduction 

Les travaux sur l’articulation travail-famille s’inscrivent dans un champ de recherche fertile 

qui connaît un véritable essor depuis les années 80. Les premières réflexions sur les liens 

entre le travail et le hors-travail ont eu lieu, en Amérique du Nord, pour accompagner les 

sociétés dans les différentes transitions qu’elles ont connues tant sur le plan social, 

économique ou technologique (Augmentation de familles monoparentales, féminisation de la 

Main d’œuvre, augmentation de couples à doubles carrières, travail aux horaires 

atypiques…Etc. (St-Onge.S & al, 2002). Ces mutations ont exposé les hommes et les femmes 

travailleurs à des difficultés de concilier entre la vie professionnelle et la vie privée à cause de 

chevauchement entre les rôles exigées par chacune des deux sphères. En effet, la relation 

entre les deux sphères a été traitée sous différentes perceptions, notamment, la perception du 

conflit et la perception de l’enrichissement.  

La désignation du conflit est la plus récurrentes dans les travaux en la matière (Boulet and Le 

Bourdais, 2016; Brough and Kalliath, 2009; Gareis et al., 2009) et s’inspire principalement de 

la théorie des rôles qui propose qu’une forte implication dans un des rôles rend l’implication 

dans l’autre difficile (Greenhaus and Beutell, 1983.).  Tandis que l’enrichissement s’exprime 

par des désignations à connotation positive telles que : « la conciliation », 

« l’équilibre », « l’expansion »  qui préconisent les théories d’expansion et de renforcement 

des rôles qui discordent avec les propos de la théorie des rôles et la théorie de la rareté des 

ressources (Ahuja et al., 2007; Boulet and Le Bourdais, 2016; Brough and Kalliath, 2009; 

Gareis et al., 2009; Premeaux et al., 2007).   

Aujourd’hui, l’articulation travail-famille  est au centre de préoccupation des agendas 

socioéconomiques et politiques de beaucoup de pays, et implique différents acteurs 

(Chercheurs, entreprises, gouvernements) dans la mise en place de stratégies de 

contournement du conflit travail-famille (Tremblay, 2005). Sauf que ce n’est pas toujours 

possible de généraliser les programmes de contournement. Dans cette perspective, les 

chercheurs se sont penché vers la possibilité de changer la perception du travailleur en 

situation de conflit travail-famille en passant d’une perception de conflit à une perception 

d’enrichissement en introduisant la dimension du soutien social.  

Notre revue de littérature a pour objectif de répondre à la question suivante : comment le 

soutien social, dans toutes ses formes, pourrait agir sur la perception de l’individu, en passant 

d’une perception de conflit à une perception d’enrichissement ? Dans cette perspective, nous 

allons commencer par la présentation de la sphère travail et la sphère hors-travail. Ensuite, 
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nous exposerons les caractéristiques de chacune des deux sphères et finalement nous 

expliquerons le rôle du soutien social dans le passage d’une perception de conflit à une 

perception d’enrichissement en termes d’articulation travail-famille. 

 

1.  la sphère travail vs la sphère hors-travail  

La définition des liens travail- hors travail commence par tirer au clair les domaines 

d’activités que comprennent les deux sphères ainsi que les liens qui surgissent entre elles 

(Lambert & Kossek, 2005). Pour distinguer les deux sphères de la vie, de nombreuses 

désignations sont utilisées dans la littérature consacrée au sujet travail-famille, à savoir : « vie 

professionnelle/ vie personnelle » ; « vie professionnelle / vie familiale » ; « sphère 

professionnelle / sphère privée » ; « travail/ hors travail » (Jones, Burke & Westman, 2006; 

Kodz & al, 2002; Kossek & Lambert, 2005; Milliken & Dunn-Jensen, 2005). 

La sphère travail concerne ainsi l’ensemble d’activité en rapport avec le cadre professionnel 

de l’individu. Selon Chrétien & Létourneau 2006, les activités liées à la sphère travail sont 

celles qui génèrent des ressources en contrepartie d’un travail fourni, et ont pour principal 

objectif de satisfaire directement ou indirectement les besoins de l’individu. La famille, quant 

à elle, a souvent été le symbole de groupement humain partageant des liens institutionnels 

(Wafi, 2016). Ainsi, la sphère familiale rassemble les activités à connotation sociale partagées 

entre des personnes partageant des liens familiaux (de parenté, par alliance ou par union libre) 

et vivant sous le même toit. L’analyse des liens entre les deux sphères, permet ainsi de 

comprendre comment les travailleurs arrivent à concilier entre leur vie professionnelle et leur 

vie familiale.  

Le trait d'union (-) entre le travail et la famille permet de rappeler que le travail et la famille 

sont dichotomes et appartiennent à deux sphères séparées et opposés (Guest, 2002). Opposer 

le travail et la famille veut dire que chacun des deux accomplit des rôles différents et opposés 

voire incompatible.  

Nous relevons donc du lien travail et hors-travail, trois dimensions capitales : la vie 

professionnelle, la vie familiale et la vie personnelle. La tridimensionnalité du concept travail-

hors travail a conduit, certains auteurs, à se poser des questions sur la notion de la vie privée 

et celle de la vie personnelle. Si la vie professionnelle n’est pas privée, serait elle forcément 

publique ? La vie de famille ne pourrait être rendue publique ? Une polémique à travers 

laquelle certains auteurs ont essayé de prouver qu’une telle séparation entre les sphères de la 

vie pourrait conduire à une sérieuse confusion conceptuelle.  
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En effet, les deux sphères de la vie sont de nature sociale et s’inscrivent dans un processus 

d’interactions collectif. L’implication des individus dans les deux sphères se fait à travers des 

participations actives, organisées et planifiées dans le temps et dans l’espace. « Les deux vies 

ne sont donc pas tout à fait personnelles et non entièrement publiques, mais publiques et 

personnelles en même temps » (Guest, 2002).   

 

2. Caractéristiques du rôle professionnel 

Il ressort de nombreux travaux (Burke et al., 1980; Keith et Schafer, 1980; Staines et Pleck, 

1983; Voydanoff et Kelly, 1984 in Voydanoff, 1988) que le temps passé au travail et l’effort y 

est fournit restent les premiers déterminants du conflit travail-famille. 

 Le temps consacré à l’activité professionnelle devrait être indiqué en quantité et en horaire 

(Patricia Voydanoff, 1988). À cet effet, passer de nombreuses heures au travail réduit la 

présence physique de l’individu dans sa sphère privée et diminue le nombre d’heures consacré 

à sa vie de famille. Par ailleurs, travailler dans des horaires non-standards (soir, weekend et 

fêtes) prive carrément l’individu de gérer voire de vivre certaines situations personnelles et 

familiales. Cette situation est encore plus compliquée chez les parents de jeunes enfants qui se 

trouvent dans l’obligation d’opter pour un mode de garde permanent en dehors-des heures de 

la crèche ou de l’école (Nomaguchi, 2009; Young and Wheaton, 2013), ce qui n’est pas sans 

conséquences. 

 En somme, la majorité de travaux ont consenti à la corrélation entre le nombre d’heures 

travaillées et le conflit travail-famille. Quant aux horaires non-standards, certaines études ont 

montré que travailler dans des horaires non-standards ne peut être source de conflit travail-

famille sauf s’il est associé à une charge élevée de travail. Il résulte d’une étude de référence 

sur les horaires de travail et la vie familiale (Staines et Pleck, 1983) que le fait de travailler en 

shift de soir est associé au conflit travail-famille, Néanmoins, le fait de travailler pendant le 

week-end ou pendant des jours variables ne conduit pas forcément au conflit travail-famille 

(Patricia Voydanoff, 1988). 

Outre le temps, il ressort de notre revue de littérature sur les caractéristiques du rôle 

professionnel, un autre facteur déterminant du conflit travail-famille, à savoir, l’effort fournit 

au travail. Ce dernier a été identifié dans  la majorité de travaux sous forme d’éléments qui  

caractérisent les exigences au travail, notamment, l’ambiguïté de rôle, le conflit de rôle, 

l’effort intellectuel et physique, le taux de changement rapide, le stress de la communication, 

les pressions à la qualité et la surcharge quantitative (Jones et Butler, 1980). Selon beaucoup 
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d’études, il s’avère que l’ensemble de ces exigences sont directement liées au conflit travail 

famille (Burke et al. 1980; Jones et Butler, 1980; Katz et Piotrkowski, 1983).  

D’autres travaux, ont mis l’accent sur le lien entre les facteurs de stress au travail et le conflit 

travail-famille. Il en résulte que les émotions négatives cumulées dans le cadre de l’activité 

professionnelle impactent négativement la vie familiale et que l’épuisement de l’énergie au 

travail conduit au conflit travail famille (Piotrkowski, 1979).  

3. caractéristiques du rôle familial  

Selon Voydanoff et Kelly (1984) le rôle familial pourrait être positivement associé au conflit 

travail famille, quand la structure familiale inclut trois principaux facteurs:  

 le temps consacré au rôle familial: il s’agit du temps qu’on passe à garder les enfants 

et à assurer les tâches domestiques (Voydanoff et Kelly, 1984). Les activités 

familiales pourraient déborder sur le travail, seulement, quand il y a surcharge et 

épuisement de l'énergie (Voydanoff, 1988). A cet effet, de nombreuses études ont 

affirmé la relation entre le temps consacré à l’accomplissement des rôles familiaux et 

le conflit travail-famille.  

 Les heures du travail du conjoint : la nature du travail du conjoint et le nombre 

d’heure qu’il passe au travail sont associés au conflit travail-famille (Voydanoff, 

1988). Beaucoup de recherches ont prouvé que les personnes dont le conjoint passe 

de longues heures au travail devraient consacrer beaucoup plus de temps aux tâches 

ménagères et à l’éducation des enfants et sont plus sensibles au conflit travail famille. 

Ce facteur est associé au conflit travail famille, surtout chez les couples à doubles 

carrières (Farah, 2015). 

 le nombre et l’âge des enfants : De nombreux travaux ont étudié le conflit travail-

famille chez les parents employés et les parents de jeunes enfants (Kevin J. Williams 

and George M. Alliger, 1994; Moreau et al., 2018; Nomaguchi, 2009). Il en ressort 

que le nombre et l’âge d’enfants à charge pourraient être lié au conflit travail-famille. 

Ceci s’explique par l’énergie employée dans la garde et l’éducation des enfants ce qui 

contribue à « une inaptitude au travail et à la surcharge » (Voydanoff, 1988). Selon 

Katz et Piotrkowski (1983) le nombre d'enfants est associé à la tension du rôle 

(Voydanoff, 1988) et à la tension professionnelle et familiale chez les hommes et les 

femmes de couples à deux carrières (Keith et Schafer, 1980 in Voydanoff, 1988). 
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En somme, les facteurs déterminants du conflit travail-famille s’articulent autour de trois 

principaux axes (in Bennani et Bertal, 2019), à savoir: 

 les facteurs sociodémographiques : c’est l’ensemble de dimensions relatives au statut 

de l’individu tel que l’âge (Bulger et al., 2007), le genre (Barnett and Hyde, 2001; 

Marshall and Tracy, 2009), la situation maritale (Frone et al., 1994; Matthews et al., 

1996). Selon Greenhauss et beutell, ces dimensions agissent sur la qualité du 

fonctionnement de l’individu dans l’accomplissement des rôles associés à la sphère 

privée et à la sphère professionnelle (Garner, 2015).  

 les facteurs professionnels : Il s’agit de facteurs  qui caractérisent la vie 

professionnelle de l’individu, notamment, le nombre d'heures de travail (Patricia 

Voydanoff, 1988; Yang and Zou, n.d.), la nature des rôles (Boles et al., n.d.; 

Voydanoff, 1988; Yang and Zou, n.d.), la demande du travail (exigences, variété, 

complexité, autonomie, réalisations personnelles) (Boles et al., n.d.; Patricia 

Voydanoff, 1988; Voydanoff, 2005), l’engagement ou l’implication dans le travail 

(Frone et al., 1992a; Yang and Zou, n.d.), les horaires atypiques (Memili et al., 2013; 

Oishi et al., 2015) , la catégories d'emploi et secteur d’activité…etc. Ces facteurs 

agissent perpétuellement sur la perception qu’on donne à l’articulation travail-famille.  

 Les facteurs familiaux : Concernent la contribution du conjoint à la vie familiale 

(Frone et al., 1994; Oishi et al., 2015; Voydanoff, 2005), les problèmes familiaux 

(Frone et al., 1992 in Hee chee et al, 2009), comme l’ambigüité des rôles familiaux, 

les attentes personnelles, Avoir des enfants de jeune âge (Frone et al., 1994; Marshall 

and Tracy, 2009 , la nature de l'emploi du (de la) conjoint (e) (Jeffrey H. Greenhaus 

and  Nicholas J. Beutell, 1985), nombre d'enfants à charge (Patricia Voydanoff, 1988; 

Yang and Zou, n.d.), exigences et demandes familiales Satisfaction envers le 

conjoint…etc. selon beaucoup d’auteurs ((Burke et al., 1980; Staines et Pleck, 1983; 

Voydanoff et Kelly, 1984) les facteurs familiaux agissent sur la connotation qu’on 

donne à l’articulation travail-famille, soit le conflit ou l’enrichissement.  

 

4. Le rôle du Soutien social 

Communément, le soutien social se manifeste dans la relation du travailleur avec son 

environnement professionnel et personnel (Ruiller, 2008). Il représente des liens d’assistance 

et d’affection qu’un individu développe avec son entourage afin de réussir à accomplir ses 

rôles (Ballesteros-Leiva et al., 2016 ; Michel et al., 2011).  
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Cobb (1976) associe le soutien social au sentiment d’être aimé, estimé et valorisé par une 

communauté à laquelle on appartient (Wadsworth and Owens, 2007). Selon House, 1981, la 

notion du soutien social revêt un caractère multidimensionnel qui varie selon la forme et la 

source du soutien (House, 1981 in Ballesteros-Leiva et al., 2016 ; Ruiler, 2008)). Nous en 

distinguons quatre formes, à savoir : 

 le soutien émotionnel : se manifeste dans les sentiments d’empathie, d’amour ou de 

confiance que nous exprimons à une personne de notre entourage afin de l’aider à 

surmonter une situation personnelle et/ou professionnelle délicate.  

 le soutien instrumental : Il s’agit des éléments logistiques et organisationnels que nous 

fournissons à une personne afin de lui créer le bon climat pour accomplir ses rôles.   

 le soutien informationnel : représente l’ensemble de conseils, d’information et 

d’expériences que reçoit une personne afin de mener à bien ses missions et tâches 

professionnelles et familiales.  

 le soutien d’appréciation : il correspond au sentiment d’être considéré et reconnu par 

son environnement professionnel et personnel pour une action ou un résultat que nous 

avons atteint. 

Ces formes de soutien social pourraient provenir de sources différentes. Les manuscrits 

écrits à ce sujet distinguent entre deux principales sources de soutien social, à savoir : le 

soutien organisationnel, qui vient de l’entourage professionnel de l’individu, et le soutien 

familial et personnel.  

La relation entre le soutien social et le conflit travail-famille se situe dans l’intersection de 

deux assises théoriques convergentes, soit  la théorie des rôles et de la théorie de conservation 

des ressources. Suivant les propos de la théorie des rôles, le conflit travail-famille s’installe à 

cause du chevauchement des rôles exigées par la sphère professionnelle et celle familiale. À 

ce niveau, le soutien social fournit dans l’une des sphères pourrait réduire les ressources (le 

temps, l’attention et l’énergie) nécessaires à l’accomplissement des rôles et par conséquence 

diminuer l’incompatibilité entre les rôles. D’où les principes de la théorie de conservation des 

ressources (Michel et al., 2011). 

 Suite à une analyse de  notre corpus documentaire à partir d’un logiciel de traitement de 

données textuelle et qualitative (NVIVO), nous constatons que l’influence du soutien social 

sur la perception de l’individu en matière d’articulation travail famille se fait à plusieurs 

niveaux comme l’indique la figure 1 et  la figure 2. Nous allons ainsi présenter le rôle de 

chaque source de soutien dans l’interface travail-famille.  
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 Le rôle du soutien organisationnel 

De nombreux chercheurs, se sont intéressé à étudier les effets du soutien organisationnel 

offert par l’environnement du travail sur le comportement des travailleurs (Cropanzano et al., 

1997, Valcour et al. 2011, Gouldner, 1960 in Ballesteros-Leiva et al., 2016). Il en ressort que  

les travailleurs qui reçoivent du soutien organisationnel, ont tendance à exprimer des 

sentiments d’appartenance à leur organisation et développent des attitudes positives envers le 

travail (Baker et al., 1996 ; Glass et Estess, 1997 in Wadsworth and Owens, 2007 )  en 

matière de satisfaction, de bien-être, d’engagement et de performance (Allen, 2001; Anderson 

et al., 2002; Grandey et al., 2007; Kossek et al., 2011; Michel et al., 2010; Stroppa et Spieß, 

2011; Thompson et al., 1999 in Ballesteros-Leiva et al., 2016  ). Le soutien organisationnel 

s’étale à trois niveaux : le soutien de l’organisation, le soutien du supérieur hiérarchique et 

celui des collègues.  

 

  le soutien de l’organisation/de l’employeur 

Le soutien de l’organisation correspond essentiellement aux mesures de conciliation mises 

en place par l’organisation de manière officielle. Les mesures de conciliation consistent aux 

actions entreprises (Allen, 2001; Kraimer et al., 2001; Thomas et Ganster, 1995 in 

Ballesteros-Leiva et al., 2016) par l’organisation afin de contourner le conflit travail-famille 

auquel s’exposent les travailleurs, notamment, la mise en place de(s) : 

 horaires flexibles : il s’agit de travailler dans des horaires variables et décontractés 

suivant les contraintes familiales et personnelles du travailleur en choisissant les 

créneaux qui lui conviennent.  

  temps aménagé : il correspond à la possibilité de pouvoir choisir entre un travail à 

temps plein, à temps partiel ou à temps condensé.  

 télétravail : c’est une forme de flexibilité des lieux du travail qui donne aux 

travailleurs la possibilité de travailler à domicile afin de mieux gérer le conflit travail-

famille. 

 Service de garde : certains organismes mettent à la disposition de leurs travailleurs un 

service de garde pour leurs enfants de jeunes âges. 

Comme expliqué ci-dessus, ces actions de contournement s’expriment souvent par 

l’allocation des ressources logistiques, instrumentales ou informationnelles afin de faciliter les 
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rôles des travailleurs dans les deux sphères (Aryee et al., 2013; Greenhaus et al., 2012 in 

Ballesteros-Leiva et al., 2016 ).  

  le soutien du supérieur hiérarchique 

Le supérieur hiérarchique est considéré comme une source fondamentale du soutien 

organisationnel. Le Supérieur hiérarchique pourrait fournir du soutien à son subordonné 

sous diverses formes, notamment, un soutien émotionnel, instrumental, informationnel ou 

encore d’appréciation (Anderson et al., 2002; Ten Brummelhuis et al 2010). Il n’est pas 

rare que les actions de soutien social, en matière d’articulation travail-famille, entremises 

par le supérieur hiérarchique soit dans un cadre informel. Surtout en l’absence de stratégie 

de contournement officielle mise en place dans l’organisation. En effet, les supérieurs 

hiérarchiques ont tendance à s’impliquer dans les actions de soutien pour atténuer le 

conflit travail-famille (Anderson et al., 2002) Des fois, ceci est fait par la force des choses, 

afin d’atteindre les objectifs managériaux, notamment, réduire le turn-over, l’absentéisme, 

l’insatisfaction au travail…etc. 

Les  études  menées, dans ce sens,  confirment que le  soutien du supérieur hiérarchique 

agit sur l’attitude et le comportement  des travailleurs en matière de conflit travail-famille 

(Anderson et al., 2002; Kossek et al., 2011; O'Driscoll et al., 2003; Ten Brummelhuis et 

Van Der Lippe, 2010), ce qui fait transiter la perception des travailleur vers l’approche de 

l’enrichissement et de la facilitation travail-famille(Carlson et al., 2010 in Ballesteros-

Leiva et al., 2016).  

Une étude menée auprès d’un échantillon large et diversifié montre que le comportement 

du supérieur hiérarchique est la principale  source de soutien social en matière de 

perception du conflit travail-famille (Beutell et O’hare, 1985; Landesbergis et al, 1992; 

Parasuraman, Greenhaus et Granrose, 1992 in Wadsworth and Owens, 2007).  

 le soutien des collègues 

Selon Thompson et prottas (2006), le soutien des collègues en question de conflit travail-

famille s’inscrit souvent dans un cadre informel. Il s’exprime par la transmission 

d’informations, de renseignements ou de connaissances ainsi que par l’esprit de solidarité et 

d’empathie entre collègues (Ballesteros-Leiva et al., 2016). Le soutien offert par les collègues 

du travail pourrait se manifester dans différentes formes, notamment, le soutien 

informationnel et le soutien émotionnel (Stephens, 1996). Vu le caractère informel du soutien 

des collègues, il arrive souvent qu’il intervienne par une mise en entente entre collègues sans 
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faire intervenir les autres entités de l’organisation. Par exemple, s’entendre sur le planning des 

horaires, la charge du travail, la répartition des tâches, ect.   

En effet, les collègues partagent le même lieu du travail, et œuvrent généralement dans les 

mêmes conditions ou presque. Sur le coup, ils sont mieux positionnés pour comprendre et 

partager les souffrances et les problèmes au travail. Vu qu’ils ont une pleine vue des facteurs 

de stress et sont exposés aux mêmes difficultés (Ayman et Antani, 2011; Beehr et al., 2000; 

Chiaburu et Harrison, 2008 in Ballesteros-Leiva et al., 2016 ). C’est ainsi, que les collègues 

sont considérés comme principaux fournisseurs du soutien émotionnel au travail (Ray et 

Miller, 1994 ; Stephens, 1995). En effet, de nombreuses études ont prouvé que les travailleurs 

acceptent et apprécient mieux l’aide et le soutien fournit par les collègues du même niveau 

hiérarchique et évitent de faire intervenir le supérieur hiérarchique pour résoudre le conflit 

travail-famille, sauf en cas extrême (Fiedler, 1996).  

En somme, le soutien des collègues joue un rôle fondamental dans l’amélioration du climat 

social au sein de l’entreprise. Il contribue, ainsi, à la résolution de certaines problématiques 

d’ordre social, comme l’ambigüité des rôles et le conflit travail-famille, le stress au travail et 

la dépression. En matière d’articulation travail-famille, le soutien des collègues pourrait 

contribuer au changement de la vision du travailleur et l’aider à passer d’une perception 

conflictuelle  à une perception d’enrichissement.  

 Le rôle soutien familial et personnel 

L’environnement hors travail, composé de membres de la famille et des amis (Procidano et 

Heller, 1983), pourrait offrir diverses formes de soutien social en matière d’articulation 

travail-famille, notamment le soutien émotionnel et affectif qui joue un rôle crucial dans 

l’atténuation du conflit travail-famille et le développement d’une perception d’enrichissement 

chez l’individu (Wayne et al., 2006 ; Greenhaus et al., 2012). En effet, les actions de soutien 

offertes par les membres de la famille agissent sur la capacité de l’individu (Friedman et 

Greenhaus, 2000), à résoudre les problèmes et les difficultés qu’il rencontre au quotidien dans 

chacune des deux sphères (Wadsworth and Owens, 2007). 

De nombreuses études ont mesuré l’impact du soutien fournit par l’environnement hors-

travail sur l’épanouissement professionnel et personnel de l’individu ainsi que la qualité de 

vie au travail et hors-travail (Lim, 1996 in Wadsworth and Owens, 2007). Il en ressort que le 

soutien, offert par des membres de la famille ou des amis, contribue à la réduction des 

sentiments négatifs développés envers le travail, notamment, l’insécurité et  l’insatisfaction au 

travail. Selon Procidano et Heller (1983), le soutien social des amis permet à l’individu de 
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développer une sorte d’intelligence collective, et minimise la détresse psychologique qui 

pourrait conduire à développer des troubles psychiques et mentaux voire à l’épuisement 

professionnelle.  

- Le soutien du conjoint  

La majorité des études au sujet de cette catégorie de soutien social se penchent vers le soutien 

du conjoint (Byron, 2005; Michel et al., 2011; Ten Brummelhuis et Van Der Lippe, 2010; 

Van Daalen et al., 2006). Ce dernier est considéré comme une source de soutien capitale 

(Carlson et Perrewé, 1999) et  joue un rôle primordial dans la conciliation entre la sphère 

professionnelle et la sphère familiale. En effet, certaines recherches indiquent que le soutien 

du conjoint pourrait contribuer au changement de perception conflictuelle de l’individu vers 

une perception de l’enrichissement (Siu et al., 2010; Wayne et al., 2006 in Ballesteros-Leiva 

et al., 2016). 

Selon Simons et al (1993), le soutien du conjoint peut réduire la prévalence de la dépression 

parmi les travailleurs. En effet, le rôle du soutien du conjoint dépend de la qualité de la 

relation conjugale. Certains travaux ont étudié le lien entre la qualité de la relation conjugale 

et le stress au travail. Il en ressort qu’une relation maritale non épanouie pourrait être à 

l’origine de stress au travail et de nombreuses psychopathologies (Adams, King et King, 1996 

; Barnett, Marshall, & Pleck, 1992 ; Barnett, Marshall, Raudenbush, & Brennan, 1993; 

Bolger, DeLongis, Kessler & Wethington, 1989; Gattiker and Larwood, 1990; O’Neil & 

Greenberger, 1994; Weiss, 1990 in Farah, 2015). En revanche, avoir un conjoint attentionné 

aux difficultés rencontrées au travail contribue à une meilleure gestion des problèmes liés à la 

sphère professionnelle et améliorer sa performance au travail.  

Figure N°1 : Nuage de mots  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sortie NVIVO 
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Figure N°2 : Synapse de la racine soutien social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Source : Sortie NVIVO 

 

Conclusion  

Au jour d’aujourd’hui, la littérature développée au sujet du soutien social et son rôle dans 

l’articulation travail-famille est plutôt restreinte. En effet, il existe d’autres pistes de recherche 

en termes de soutien social qui- à notre connaissance- ne sont pas encore exploitées, au-delà 

des sources et formes de soutien social conventionnelles que nous avons présentées ci-dessus. 

 À titre d’exemple,  le rôle des enfants en tant que source de soutien social n’a pas été 

largement étudié. Pourtant, le nombre d’enfants à charge est retenu comme facteur 

déterminant du conflit travail-famille (Kinnunen et Mauno, 1998). Ainsi, d’autres travaux ont 

indiqué que la présence d'enfants pourrait avoir un effet positif sur la santé de l’individu et 

contribue à son bien-être. Ainsi, le fait d’entretenir de bonnes relations avec les enfants 
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pourrait être, pour certains, plus important que la relation avec le conjoint (Walters et 

al.,1996).  

Les voisins, également, pourraient être considérés comme source de soutien social dans 

certains contextes de recherche, mais rares sans les travaux qui en parlent. Concernant le 

soutien organisationnel, l’analyse de la relation entre le supérieur hiérarchique et sa 

subordonnée  est plutôt unidirectionnelle dans le sens « soutien offert par le supérieur 

hiérarchique à son subordonné ». Est-ce que le sens d’analyse ne pourrait pas être inversé ?  

Au Maroc, nous n’avons pas trouvé d’études empiriques qui mettent l’exergue sur le rôle du 

soutien social dans l’interface travail-famille. Dans l’absence de véritable stratégie de 

contournement du conflit travail-famille dans le contexte marocain, nous proposons que le 

soutien organisationnel ne joue qu’un rôle mineur dans l’interface travail-famille. 

Inversement le soutien non organisationnel occupe une place importante dans l’articulation 

travail-famille et joue un rôle fondamental dans le passage d’une perception de conflit à une  

perception de l’enrichissement. Dans cette perspective, nous souhaitons mener une étude 

qualitative à caractère exploratoire en vue de comprendre le rôle du soutien social dans 

l’articulation travail-famille chez les corps soignants des hôpitaux publics marocains, en 

mettant l’accent sur les différentes sources de soutien non organisationnel qui ressortiront du 

contexte marocain.  

. 
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