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Summary: Follo~ving Frenclz tlzeorists C1zombat-t de Lauwe and Bellan, but 
referring specifically to itlzages of older people in recent Quebec books, the 
a~itlzor disc~isses ways it1 which childreiz'spicture books both upold and nzodify 
social values. Altlzouglz Quebec illustrators in tlze 1980-1990period clzalletzge 
gender atzd age stereotypes, their work sho~vs the persistence of traditional 
portrayals of old age. 

1. L'imaginaire enfantin et les personnages LgCs 

Comme les mtdias imposent des images qui influencent la sociCtC (CFE, 1992), 
l'objet du prtsent article consiste Sidentifier les reprisentations socioculturelles, 
assocites aux personnages dgts et transmises par I'illustration dans les albums 
de litttrature qutbtcoise de jeunesse. En France, Chombart de Lauwe et Bellan 
(1979) ont identifit les mtcanismes de la transmission sociale des images, 
vthicultes par la ttltvision et les livres de jeunesse. Pour ces auteurs, ces 
moyens de communication pour les enfants se prtsentent comme une super- 
structure B viste formative et informative. En tant que telle, elle propose une 
reprtsentation du monde dtpendant des lois du march6 et de l'idte de l'enfance 
que se fait notre socittt dtveloppant ainsi un didactisme plus ou moins visible. 
I1 s'ensuit que !es mtcanismes de !a transmissi~n seciale des reprtsentatims et 
les phtnomknes d'identification qui en rtsultent, B savoir l'utilisation et 
l'inttriorisation de ces modkles par les enfants, ont une durte quasi permanente. 
En somme, pour Chombart de Lauwe et Bellan, la socialisation n'est pas un 
processus passif, limit6 2 une inculcation par la famille, I'tcole et les difftrentes 
institutions dont l'objet est de prendre l'enfance en charge, complttt en celapar 
l'influence plus ou moins diffuse d'tltments de I'environnement physique et du 
milieu social. 

C'est en vertu de ce qui prtckde que des chercheurs franqais, amtricains et 
canadiens-anglais ont vtrifiC dans l'environnement Ccrit des 6-13 ans, la rtalitt 
imposte parle champ des reprtsentations. La tranche d'iigeretenue se caractCrise 
non seulement par un intense apprentissage mais tgalement par une ptriode 
reliCe S l'intbgration sociale. Selitzer et Atchley (1970), Ansello (1975-1976), 
Seefeldt (19771, Robin (19771, Storcket Cutler (1977), Peterson et Eden (1977), 
ont identifit difftrentes representations socioculturelles, relites auxpersonnages 
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Bg6s et transmises dans les albums et les romans de jeunesse. Au Canada, dans 
les anntes 80, Cockburn etcebotarve (1985), deVries (1987) etplus rkcemment 
en France, Arfeux-Vaucher (1991) ont identifie la place quantitative occupte 
par les personnages masculins et ferninins Bgts, puis les r6les sociaux que les 
auteurs leur font jouer ainsi que les descriptions qui sont attribuies B leur 
physique et B leur environnement. Les rtsultats ont kt& compares avec les 
donnCes demographiques des pays concern& dans le but de relever les tcarts 
entre la rtalite imposCe par le medium Ccrit et la rtalitt sociale de nature 
statistique. 

Les rtsultats indiquent que les representations socioculturelles, attribuCes aux 
personnages masculins et ferninins Bgts different des donntes statistiques. Ainsi, 
la representation feminine iigte est sous-reprtsentte dans les albums. Quant aux 
reprisentations reliees aux comportements et aux descriptions physiques, les 
corpus litteraires ttudits, presentent les personnages ferninins Bgts cornme des 
Stres fatigues, malades, peu Cnergiques et passifs contrairement aux personnages 
masculins qui sont reprCsentes non seulement comme Ctant plus actifs, plus 
Cnergiques et plus ingenieux mais Cgalement en plus grand nombre. 

Nous avons retenu les reprtsentations pour deux raisons principales: d'abord 
pace  que ce sont des simplifications qui jouent ler61e de croyances, Bpartir d'un 
constat initial resultant d'une analyse fonctionnelle partielle, constat qui se 
transforme en principe explicatif de l'ensemble. Ensuite, parce que les 
representations, dks qu'elles sont formulCes semblent prendre une vie autonome 
(comme les rumeurs) et recourent, pour se conforter, B toute la machinerie 
magique des tvidences de la penste prkscientifique. Verifier 1'6tat des 
representations, concernant les personnages Bgts tels qu'ils sont illustres dans 
les albums, s'est vite impost B nous. 

Afin qu'une telle verification puisse se realiser, il nous a paru necessaire 
d'identifier quantitativement laplace occupte par les personnages Bgts dans la 
nrndnrtinn alhnmique q ~ e b e ~ ~ i e  d e ~  i980, 1985 ~ , t  1990; d ' ln$y~~_ret  r------A--- ---""LA 

de dtcrire dans les albums jeunesse des anntes stlectionnCes, les reprtsentations 
socioculturelles concernant le physique, les comportements, l'environnement et 
les r6les sociaux, attribues B ces personnages. 

2. Corpus d'analyse 

Pour notre propos, nous avons sClectionnC B partir du travail realist par Poulin, 
Presseau et Roussel(1991) la production albumique des annees 1980, 1985 et 
1990 afin de constater sur une ptriode de 10 ans, les modifications tant 
quantitatives que qualitatives survenues aux personnages BgCs. Parmi cette 
production, les albums relies B vie quotidienne ont CtC sClectionnCs (tableau 1). 
Pour fins d'analyse, nous avons utilisC les paramktres d'observation et d'analyse 
descriptive et comparative utilisCs par Ansello, soit: les descriptions physiques 
des personnages, leur environnement et les r6les sociaux qui leur sont attributs. 
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Tableau 1 

Repartition quantitative des albums etudies 

Nb. albums Nb. albums Nb albums Nb albums 
publies commandCs conservCs CliminCs 

(1980) 56 7(12,5%) 5(8,9%) 2(3,5%) 
(1985) 23 9(39%) 4(17,3%) 5(21,7%) 
(1990) 20 9(45%) 6(30%) 3(15%) 

Total 99 25(25%) 15(15,1%) 10(10,1%) 

3. Place quantitative des personnages LgCs 

Dans un premier temps, nous avons identifit la place quantitative, occupCe par 
les personnages Bgts. Sauf deux personnages d'origine ainkrindienne -un 
homme et une femme qui forment un couple- tous les autres personnages 
illustrts sont de type caucasien. I1 y a donc ici sous-reprtsentation des difftrentes 
communautts culturelles et des minoritts visibles. Les rtsultats obtenus (ta- 
bleau 2) indiquent une progression quantitative de plus en plus marquee des 
personnages masculins Bgts de 1980 B 1990 et une diminution remarqute des 
personnages ftminins pour la m&me dtcennie. Cependant, quant on s'attarde B 
lartpartition sexuelle des personnages BgCs, on constate au total unereprtsentation 
plus Clevte de la population ftminine. Ce nombre plus tlevt de la population 
feminine correspond aux donntes statistiques canadiennes de 1986 pourlesquelles 
58% de la population LgCeest feminine. Selon ladirection des Ctudes canadiennes 
(1990), les projections dtmographiques indiquent que la proportion de femmes 
2gCes continuera d'&tre suptrieure B la proportion d'hommes Bgts. Ainsi, dans 
ce nouveau contexte dtmographique, les femmes jouissent d'une esptrance de 
vie suptrieure j. celle des hommes. De ce fait, elles en viennent B constituer la 
couche laplus importante de lapopulation Bgte. Ce nouvel ordre dtmographique, 
entrdne, selon diverses recherches (Tremblay 1990, Dallaire et Martin, 1989, 
Dulude, 1978), une foultitude de problkmes sociaux selon l'appartenance 
culturelle, le milieu de vie -rural ou urbain-, l'ttat des revenus. 

Tableau 2 

Repartition quantitative des personnages LgCs 

Total 15 613 99(15,6%) 40(6,4%) 59(92%) 
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I: Personnages BgCs 
*.:k Personnages BgCs masculins 
4: :I: :I: Personnages bgCs fCminins 

4. Ees repr~sentationssocioculturelles telles que vChicuKes par I'illustration 

Sous cettc rubrique, nous avons retenu les traits physiques proprement dits, soil 
la couleur des cheveux, des sourcils et des moustaches ainsi que la coiffure des 
personnages; leur tenue vestimentaire et les positions corporelles dans lesquelles 
les illustrateurs et les illustratrices ont reprtsentt les personnages BgCs. 

4.1. La description physique 

Comment les personnages dgts sont-ils illustrts? Quels sont les traits physiques 
surtout mis en reliefparles "faiseurs" d'images? En bref, quand ils apparaisssent 
dans les illustrations albumiques, comment les jeunes les reconnaissent-ils? 
Finalement, y a-t-il des difftrences marqutes entre les representations phy- 
siques associCes aux personnages BgCs selon leur appartenance sexuelle? 

Pour les albums de 1980, on 
constate un grand nombre de 
personnages qui portent des lu- 
nettes. En fait, pour Ctre plus 
prtcise, seuls deux personnages 
d'origine amtrindienne en sont 
dtpourvus. Pour la mCme ptriode, 
ce qui domine d'un point de vue 
quantitatif, ce sont les cheveux 
blancs et les sourcils blancs pour 
les personnages masculins et 
feminins; ies moustaches blanches 
pour les personnages masculins. 
En 1985 par contre, c'est plus la 

Reurc I calvitie des personnages mascuhns 
qui est reprtsentte que la coloration de leur systbme capillaire. De plus, quand 
on s'attarde j. la coiffure, on trouve pour chacune des ptriodes ttudiCes, des 
femmes portant des chignons, soit en bas de nuque (fig. I), soit sur le sommet 
de la tCte (fig. 2). Par contre, ce n'est qu'en 1985 qu'on retrouve le port de 
bigoudis. ~galement, ce sont les femmes qui portent des chapeaux fleuris ou 
non. Historiquement, le port du chapeau est non seulement une marque 
d'appartenance sexuelle mais rtvble tgalement la condition socio-tconomique 
de celle qui le porte. La marque est d'autant plus grande lorsqu'elle est associte 
ou accompagnte de bijoux et d'une tenue vestimentaire de style chic. Dans les 
i!!ustrdinns e t u d i t e s ,  S P ~ !  nr=TcnnnngP Y - ~ ~ - - " -  repen:! 5 Is dernikre descrii;:icn 
(fig. 3). Par contre, les autres portent un chapeau dCmodt. 
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Figure 4 
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Figure 3 
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Aux traits physiques mentionnts, se greffe la tenue vestimentaire des 
personnages. En 1980, il y a insistance sur la tenue du personnage ftminin, 
caractCriste par le port du chapeau, du sac 5 main et de la robe fleurie. En 1985, 
la tenue vestimentaire masculine est marquee par 1aprCsence du noeud papillon, 
delaveste, etdu veston. Chezlespersonnages ftminins, on note IaprCsence d'un 
foulard de t&te qui recouvre partiellement une chevelure blanche (fig. 4). En 
1990, il y a insistance sur la robe, assortie d'un tablier et, pour la premibre fois, 
1aprCsence d'un chBle. ~galement, c'est dans la production de 1990, qu'on voit 
un personnage fCminin se promener en pantoufles. En rtsumt, la tenue 
vestimentaire est marquee chez les personnages fkminins par la robe, souventes 
fois assortie d'un tablier, du port d'un chapeau ou d'un foulard de t&te et dans 
deux illustrations, on voit le personnage fCminin avec un chBle sur le dos et des 
pantoufles aux pieds. I1 importe de mentionner que les robes des femmes de cet 
2ge se distinguent par la grande sobrittt des coupes: col rond, manches courtes, 
ourlet sous les genoux, coupe qui souligne les bourrelets et autres rondeurs du 
personnage ftminin. Ces distinctions sont particulikrement visibles lorsque les 
personnages se retrouvent c6te i c6te avec des personnages plus jeunes: les 
personnages ftminins BgCs ne portent ni pantalon long ou court, ni jupe courte, 
longue ou longuette, ni jupe culotte. 

Aces caracttristiques, s'ajoutent les postures physiques dans lesquelles sont 
reprtsentts les personnages, tant masculins que ftminins. Parmi celles-ci, nous 
avons constat6 que les hommes sont reprCsentCs vofitts et ventripotents. L'Bge 
des femmes est marqut soit par un corps amaigri et un visage parcheminC, soit 
a contrario par un tour de taille lourd et des seins affaissts. 

Les illustrateurs et les illustratrices prtsentent les personnages assis ou 
debout. Lorsque les personnages sont reprtsentts assis, s'il s'agit de femmes, 
alors on les voit tricoter ou raconter des histoires aux enfants, se balancer avec 
leurs neveux et nikces, se promener i califourchon sur une moto, Ccrire, jouer 
d'un instrument demusique; quant aux hommes assis, on nous les montrejouant 
d'un instrument de musique (fig. 5), tcrivant, collant des timbres, ou berqant un 
enfant. Debout, hommes et femmes jouent i cache-cache avec les enfants, font 
des exptriences scientifiques (fig. 6), cuisinent (fig. 7), jardinent (fig. 8), 
nourrissent les animaux. En somme, I'ensemble de ces marqueurs physiques, 
attributs aux personnages masculins et ftminins 2gCs imposentparleurfrtquence 
d'apparition, une certaine image de la vieillesse. Les personnages observCs sont 
prCsentCs actifs, Cnergiques, en bonne santt saufpour un personnage ftminin qui 
meurt, 2 la suite de ce qui semble avoir CtC une courte maladie. 

4.2. L'environnernent physique 

Oh vivent les personnages Bgts reprtsentCs et comment semblent-ils vivre? 
Parmi les personnages observCs, 13 personnages masculins et autant de 
-0-" ------n cL-:-:-" ..: ..-- 6 2 1- ..:11- 
p u a u l u l n g c a  I G I I I I I I I I I ~  V I V G I I L  a la V I I I G .  
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Figure 5 

Figure 7 

Figure 6 

Figure 8 
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4.2.1. Ee milieu urbain 

Ce qui distingue ces deux populations, c'est qu'il y a croissance et maintien de 
la population masculine Bgte B la ville de 1980 B 1990 et une faible dCcroissance 
de la population ftminine, de 1985 B 1990, reprtsentte dans un contexte urbain. 
I1 est B noter que les deux populations ttudiCes sont plus reprCsentCes B 
l'exttrieur de leur lieu de rtsidence (?Am: 76,9%; PAf: 86,6%j qu' B l'inttrieur 
de celle-ci. On reconnait ce milieu B certains traits sptcifiques B I'urbanitC: feux 
de circulation, autobus, maisons de ville, agent de circulation, gratte-ciel. 

4.2.2. Ee milieu rural 

Quant aux personnages BgCs vivant B la carnpagne, ils sont plus nombreux que 
les personnages reprtsentts en milieu urbain. (PArn: 20; PAf: 35). Toutes 
proportions gardtes, les personnages masculins sont plus reprtsentts vivant ii 
l'exttrieur que les personnages ftminins. En fait, il y a une nette croissance des 
personnages masculins, illustrts B l'exttrieur de leur maison dans la production 
de 1980 51 1990, ce qui reprtsente 65% du taux d'apparition et une dtcroissance 
tout aussi marquee des personnages fGminins, reprtsentts surtout Bl'inttrieur de 
leur residence plus particulibrement dans la cuisine ou la salle B manger (623%). 

Bien que les personnages ftminins Bgts soient prCsentCs en situation de 
communication avec leur famille, Houyel estime que "les scbnes d'inttrieur 
renforcent la coupure avec 1'extCrieur comrne si le sujet se retirait d'un espace 
de communication" (1992, p. 66). Selon 1'Ctude menCe, la place physique 
occupte par les personnages dans le milieu rural, varierait selon l'appartenance 
sexuelle alors que cette distinction n'apparait pas pour les personnages Bgb, 
placCs en milieu urbain. Les saisons reprCsentCes en arribre-scbne sont la fin du 
printemps signalte par la presence de lilas en fleurs, l ' t t t  par l'abondance des 
produits des jardins potagers et l'automne par les feuilles qui virevoltent. Les 
illustrations montrent les personnages Bgts dans leur jardin ou dans leur ferme, 
soignant les animaux ou encore dans la nature se livrant ii des activitts 
physiques. 

4.3. Les r6les sociaux 

Comment dtterminer le rBle social, jout par les personnages Bgts? Pour 
rtpondre B cette question, nous avons retenu au niveau iconique deux parambtres: 
ce que font les personnages lorsqu'ils sont reprCsentCs et avec qui ils sont mis 
en prCsence. 

4.3.1. ActivitCs caractkristiques des personnages I g b  

i e  premier constat est que ies personnages ttudits soni majoriiairemeni piacks 
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en situation de communication. On les aper~oit 
racontant des histoires, parlant avec des amis 
oudesparents, tklkphonant ou Gcrivant. Quand 
ils et elles ne parlent pas, les personnages BgCs 
des deux sexes sourient ou rient. Sans doute 
est-ce pour accentuerle caractkre communicatif 
de ces personnages que les illustrateurs et les 
illustratrices rnontrent en gros plan leur visage 
ou nous les prtsentent en plan moyen. Les 
personnages observes sont entourts de jeunes 
(fig. 9) et ?I d'autres occasions d'enfants et 
d'adultes (fig. 10). 

Figure 9 

4.3.2. Liens affectifs 

Le rale social qu'on peut raisonnablement leur 
attribuer, suite aux observations qui prtckdent, 
en est un de support affectif auprbs des jeunes 
en terme d'tcoute, voire d'entraide dans 
I'accomplissement de tsches legkres et 
finalement de personnes ressources qui 
transmettent des informations qui mobilisent 
l'attention, voire lerespect d'unjeune auditoire. 
D'ailleurs, les jeunes reprtsent ts  sont 

Figure 10 
visiblement attentifs aux propos que leurs aints 
leur communiquent. 

Hormis tiois personnages masculins (un 
ferrnier, un contr6leur de train (fig. 1 I), un pkre 
Noel), les autres personnages reprtsentts ne 
sont pas identifies ?I un travail rCmunCrC. En 
general, leur emploi du temps paraft 
correspondre B celui des enfants ou des jeunes 
qui les entourent ou avec lesquels ils se 
retrouvent. 

5. Principales caractGristiques des 
seprksentations transmises par les illustra- 
tions 

Figure 11 
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servations avec d'autres rtsultats de recherche, on n'est pas sans constater B la 
fois des ressemblances et des Ccarts. Parmi celles-ci, nous avons note qu'au plan 
de la reprtsentation quantitative, les personnages masculins sont ici reprtsentts 
en moins grand nombre que les personnages ftminins, soit: PAm: 40 (6,7 %); 
PAf: 59 (9,2 %). Ces rtsultats correspondent B la rtalitt sociale statistique dans 
la mesure oG dans la socittt canadienne les personnes bgtes les plus nombreuses 
sont les femmes, tout comme dans la socittt amtricaine. Sur l'ensemble des 
personnages illustrts, lespersonnages bgts reprtsentent 15,6 % de la production 
iconique totale. Ainsi, la reprtsentation de notre tchantillonnage est 
quantitativement plus tlevte que celle obtenue par les recherches amtricaines 
dans les anntes soixante-dix. Ces donntes annoncent les tendances observtes 
faites par Desroches (1992) dans sa recension des livres parus en 1991, B savoir 
que 1' "on parle encore beaucoup de famille, de frkres et de soeurs et de grands- 
parents. Beaucoup de grands-parents. Et depersonnes bgtes. Les jeunes renouent 
avec les vieux. On s'apprivoise de part et d'autre de l'bge" (p. 18). 

Lorsquel'on s'attarde aux reprtsentations relites au physique des personnages, 
grosso   no do, sauf dans une illustration ou I'on voit un personnage marcher ?I 
l'aide d'une canne, les personnages masculins et ftminins sont reprtsentts en 
bonne santt et se dtplacent sans difficult6 apparente. De plus, dans leur 
environnement rural ou urbain, on ne les reprtsente ni malades, ni fatiguts, ni 
passifs. Au contraire, les personnages sont montrts actifs, vivants et rieurs. Ce 
que la recherche constate, c'est laprtsence de certains attributs physiques, relits 
aux personnages ftminins, tels le chignon, le port du tablier, du chile et des 
pantoufles et de robes au design sommaire. En somme, ces representations, 
compte tenu de leur frtquence d'apparition, imposent une certaine image de la 
femme Bgte que I'on peut caracttriser comme ttant ma1 "fagotte", car ni 
maquillte, ni bellement coiffte. Les rtsultats de la recherche montrent que dans 
les albums destints aux jeunes, les personnages bgts ftminins sont plus 
reprtsentts dans un contexterural qu'urbain et montrts plus souvent Bl'inttrieur 
de leur rtsidence qu'k I'exttrieur. 

En bref, ces rtsultats sedistinguent considtrablementdes rtsultats amtricains 
et rejoindraient davantage certains rtsultats de recherche mentes en gtrontologie 
auprks des populations lgtes dont ceux obtenus rtcemment par le Centre des 
Femmes de 1'Estrie (1992). En effet, les rtsultats de l'enquete du CFE montrent 
que 93% des femmes interrogees se sont dit satisfaites de leurs conditions de vie 
et la tr&s grande majoritt s'est dit en pleine possession de ses capacitts et a 
manifest6 un degrt de satisfaction Clevt face B la vie mente. Cette enqu6te 
confirme les rtsultats obtenus par d'autres recherches qui montrent que la 
vieillesse n'est pas cette ptriode de dtttrioration dtvastatrice de 1'Ctat de santt 
que l'on imaginait autrefois et que contrairement aux idtes reyes, les personnes 
Bgtes sont trks difftrentes les unes des autres par leur mode de vie comme par 
leurs besoins. 

- 
rar aiiieurs, dans notre tchantiiionnage, ie i6ie sociai aitribut aux pcrsuiliiagcb 
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Lgts en est principalement un de communicateur qui parle, raconte, interagit, 
sourit, rit, ttltphone ou tcrit. Les personnes iigtes illustrtes sont surtout des 
grands-parents dont les interactions avec leurs petits-enfants sont de nature 
sociale. Les rapports qu'ils ttablissent sont faits de douce complicitt, de 
tendresse et d'affection. Ces comportements correspondent h ceux relevts par 
I'ttude, mente par Robin (1977) et rtsumte par Audibert B savoir que "la 
pr6entation des vieux et de la vieillesse est constamment et gtntralement 
positive (...)". 11s ont en majorit6 des "attitudes d'aide et de soutien". 11s sont 
"protecteurs" (Fondation nationale de Gtrontologie, 1985, p. 153-154). 

En outre, 1' analyse des illustrations rtvkle que les personnages sont prtsentts 
comme des &tres autonomes dont le dtficit corporel est soulignC soit par leur 
posture physique, soit par leur tenue vestimentaire ou certains traits physiques. 
Ntanmoins, en prCsence de leurs petits-enfants ou de leurs neveux et nikces, 
voire de leur entourage urbain, les aints tlargissent ce que Houyel nomme le 
champ des exptriences corporelles puisque "le corps n'est plus envisagt en 
terme de deficit, mais de potentialitt. L'exptrience corporelle s'affiche ainsi 
comme un dtfi h la reprtsentation dorninante d'une vieillesse uste (...) et offre 
ainsi au corps non seulement une forme, mais un nouveau sens dans les rapports 
sociauxentrepetits-enfants etgrands-parents" (1992,p. 68). Si cesreprtsentations 
coi'ncident avec certaines donntes de la recherche mente en gtrontologie, elles 
correspondent tgalement au fait que les illustrateurs et les illustratrices doivent, 
dans le nouveau recalibrage des reprtsentations proportionnelles, impostes par 
le ministkre de ]'Education du Quebec dans son Guide destine 2 la selection du 
materiel didactique (1983) et dont les effets sont Cgalement visibles dans les 
oeuvres de fiction, "les reprtsenter de fayon dite "prtsentable", c'est-h-dire 
heureux, sinon souriants, bref, B ne presenter qu'une facette de cette rtalitC" 
(Poulin et al., 1992, p. 5). 

En fait, sauf pour I'apparence physique des personnages ftminins iigCs qui 
sans hre dtplorables a tout de m&me quelques relents d'iigisme comme si la 
vieillesse excluait B tout prix la coquetterie, les personnages Bgts reprtsentts 
n'ont ni une santt dtttriorte, ni ne sont en perte d'autonomie. La foultitude de 
problbmes sociaux, gtntralement associts au nouvel ordre dtmographique dans 
lequel les socittts occidentales se sont engagtes ne font pas l'objet de 
representations prtcises. En fait, il n'en est pas fait mention du moins au plan 
iconique. 

Conclusion 

Au Qutbec, la production litttraire de jeunesse a connu un essor important au 
plan de la production, de la diffusion et de la distribution depuis la fin des anntes 
soixante-dix au point de dttenir actuellement un statut social important. A titre 
indicatif (Tremblay, 1992), les moins de quinze ans lisent B 75% des auteurs 
qug~icois conrrairemeni hieurs aines. Aupian editoriai, iaproduction quebecoise 
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de jeunesse reprhente le tiers, soit 242 titres de la production totale de 1991. 
Compte tenu de la presence de ce mattriel de socialisation B travers le Qutbec 
et des reprtsentations qu'il vthicule auprks des jeunes, il nous est apparu 
opportun de verifier non seulement la place occupte par les personnages Bgts 
mais tgalement les reprtsentations transmises par le biais des illustrations. 
Comme les livres d'enfants sont de plus en p!us nombreux et que !es personnes 
Bgtes le sont tgalement, les livres qui mettent en prtsence des personnages dgts 
et des enfants jouent un r61e d'intermtdiaire, de courroie de transmission entre 
ces deux gtntrations. 

Les rtsultats obtenus s'inscrivent dans la foulte des recherches, mentionntes 
antkrieurement. Ce qui distingue ce projet des autres, c'est le corpus litttraire, 
soit les albums qutbtcois, tditts en 1980, 1965 et 1990. Parmi les albums, 
l'tchantillonnage n'a retenu que ceux qui mettent l'accent sur la representation 
des activitts de tous les jours, car nous avions fait l'hypothkse que c'est dans un 
tel cadre -celui de la quotidiennetB que nous trouverions des personnages Bgts. 

En dtpit de l'approche rtsolument sociologique de notre etude, puisque le 
livre demeure dans une large mesure le reflet et le vthicule des valeurs 
fondamentales d'une socittt donnte, l'illustration a Ctt considtrte comme un 
instrument de connaissance "large" car, elle offre B l'enfant une autre perspec- 
tive sur la vie. Les illustrations retenues reprtsentaient selon la definition 
classique de l'image cittepar Bachand et Turcotte (1990) " (...) un sujet dans un 
dtcor-systtmatiquement cadrt (?I une tchelle donnte)-dans un ensemble 
compost-sous un angle de vue dtterminC" (34). Dans cette perspective, la 
prtsencedespersonnages Bgts dans les livres, prtsentts en compagnie d'enfants 
dans des plans gtntraux, dans des plans de demi-ensemble mais plus souvent 
dans des plans amtricains ou rapprochts ont pour effet de crier une plus grande 
intimitt entre les personnages, aidant ainsi le jeune lecteur ou la jeune lectrice 
2 verbaliser ses penstes, ses sentiments et ses tmotions. 

I1 est Lrexxcper nue Y ce qui a t t t  dessinC et msntrt cmcernant Ies personnes 
Bgtes dans les albums analysts ne prtsentent que quelques-unes des facettes de 
la vie des aints, jugtes sans doute plus positives. Les images analystes 
reprtsentent des exptriences et un milieu physique connus de I'enfant ce qui 
explique que les obstacles physiques auxquels font face les personnes dgtes 
ayant une incapacitt comme les troubles au niveau de la mobilitt ou de 17agilitt 
ne sont ni suggtrtes, ni montrtes. En somme, compte tenu de l'impact qu'ont 
les livres sur l'irnaginaire des jeunes, les illustrateurs et les illustratrices ont trit 
des images dynamiques et chaleureuses des personnages dgts, luttant ainsi 
contre I'Bgisme et les nombreux sttrtotypes visuels qui en dtcoulent d'oG 
comme le mentionnait Houyel rtcemment "( ...) l'imptrieuse ntcessitt 
d'interroger trks t6t l'image afin d'tlargir le champ des reprtsentations des 
jeunes enfants" (1992, p. 70). Dans le contexte dtmographique dans lequel la 
socittt s'est rtsolument engagte, laplace des aints se fait de plus en plus visible 
dans la litttrature albumique. On souhaiterait cependant que les difftrentes 
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communautts culturelles soient mieux reprCsentCes au plan iconique et que les 
problkmes sociaux qui les assaillent soient du moins CvoquCs. 
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