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Introduction
Weiwei Guo et Denis Jamet-Coupé

TEXTE

La notion de « vieillesse » – et dans une moindre mesure celle de
« vieillis se ment » – est une notion d’actua lité, à géomé trie variable,
qui n’existe pas en soi mais qui est le fruit d’une construc tion sociale
en perpé tuelle évolu tion, dépen dant de facteurs contex tuels, sociaux,
insti tu tion nels et cultu rels dont l’impact sur les pratiques est attesté.
Or, si de nombreuses études abordent ces deux notions, c’est souvent
unique ment à travers le prisme de la santé, du soin, de la perte
d’auto nomie et de la défi cience, avec une insis tance sur le fait que le
chan ge ment relatif à l’avancée en âge est géné ra le ment connoté
néga ti ve ment dans nos sociétés occi den tales (Balard, 2013).
Rela ti ve ment peu d’études se sont penchées sur les repré sen ta tions
véhi cu lées par les discours sur la vieillesse et le vieillis se ment, et ce
numéro d’ELAD- SILDA entend combler ce vide en inter ro geant ces
deux notions dans leur dimen sion socié tale, que nous propo sons
d’étudier par le prisme des discours produits par et à l’atten tion des
personnes âgées et vieillis santes. À la lumière de l’actua lité
contem po raine – du vieillis se ment des popu la tions à l’échelle
mondiale aux événe ments récents tels que les effets de la cani cule
sur les popu la tions âgées dans certains pays et les crises très
récentes, comme la pandémie ou le scan dale des EPHAD en France –
 nous propo sons d’inter roger, dans une optique multi lingue,
contras tive/compa ra tive et multi cul tu relle, sans restric tion de langue
ni de moda lité (écrit, oral, multi modal…), les notions de « vieillesse »
et « vieillis se ment » à travers les discours produits, afin d’en étudier
la diver sité des repré sen ta tions et des atti tudes (posi tives, néga tives
ou neutres), mais égale ment les effets que ces analyses peuvent avoir
sur la société pour mieux appré hender le devenir de nos aîné- es.

1

La personne âgée est elle aussi multi forme et ne saurait se
restreindre à un corps et/ou un esprit à soigner. Il convient ainsi
d’inter roger la personne vieillis sante sous toutes ses facettes, pas
seule ment médi cale, et dans des contextes socio cul tu rels divers, avec
une insis tance bien venue, mais non exclu sive, sur les atti tudes
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néga tives liées à l’âge, c’est- à-dire l’âgisme, tel qu’il est défini, par
exemple, par l’OMS (2020) comme un ensemble de « stéréo types
(modes de pensée), préjugés (senti ments) et discri mi na tions
(compor te ments) à l’égard de personnes en raison de leur âge ».
L’« âgisme » renvoie ainsi à un ensemble de stéréo types, de préjugés,
de discri mi na tions envers les indi vidus sur la base de leur âge :
« [L’âgisme] est forte ment insti tu tion na lisé, géné ra le ment accepté et
incon testé, en grande partie en raison de sa nature impli cite et
incons ciente » (Officer et al., 2020 : 2).

Si la litté ra ture sur les consé quences néga tives de l’âgisme sur la
santé des personnes âgées est riche, elle est aussi limitée sur le plan
de la compré hen sion de ce phéno mène, comme indiqué plus haut,
notam ment dans sa rela tion avec des facteurs indi vi duels et
contex tuels. Les travaux abor dant ce sujet à travers le prisme de la
langue demeurent quant à eux peu nombreux, malgré des travaux
comme ceux dirigés par Montandon (2004, 2005), qui ont montré
comment l’action de vieillir est rendue, exprimée, évoquée, comprise
dans diverses langues, souvent asso ciée à une image néga tive de la
dégra da tion physique devenue syno nyme de décré pi tude, en totale
contra dic tion avec l’idéal d’une vieillesse heureuse, harmo nieuse,
emplie de sagesse et de séré nité. Ce numéro spécial propose donc de
renou veler l’approche en exami nant les discours situés dans divers
contextes géogra phiques, cultu rels et linguistiques.

3

Plusieurs études composent ainsi ce numéro, les articles allant du
plus général au plus spécia lisé, des discours ambiants aux personnes
âgées, avec une spéci fi cité reven di quée : la variété de zones
géogra phiques, cultu relles et linguis tiques couvertes par les travaux
proposés. Il est ainsi ques tion de la Chine, du Canada, du Brésil, de la
Roumanie, de la France, et des États- Unis d’Amérique.

4

Ya Rao Chen dans « L’impact du covid- 19 sur les sujets liés aux
personnes âgées : analyse du discours des comptes d’abon ne ment
WeChat » s’inté resse aux médias numé riques de masse en Chine, et
plus spéci fi que ment à l’atten tion que ces derniers accordent au
vieillis se ment, aux personnes âgées et aux ques tions rela tives à la
vieillesse. Grâce à un corpus constitué d’articles publiés entre 2012 et
2022 par les cinq comptes WeChat les plus popu laires, une analyse
quan ti ta tive fréquen tielle des mots est proposée, notam ment par
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compa raison avec le corpus de réfé rence Chinese Web 2017
(zhTenTen17) Simpli fied. Cette compa raison permet de dégager les
mots à fréquence rela ti ve ment élevée, et indique que les textes du
corpus abordent davan tage la philo so phie de vie, la pensée
confu céenne, la litté ra ture, l’art, ainsi que les compor te ments,
atti tudes et émotions dans le quoti dien des personnes âgées. La
moitié des termes rela tifs aux compor te ments, atti tudes et émotions
exhibent une conno ta tion émotion nelle néga tive, les autres étant soit
neutres, soit posi tifs au niveau de leurs conno ta tions. Une
compa raison des textes avant et après la pandémie de covid- 19 est
égale ment réalisée, et indique que des chan ge ments sont survenus
entre les deux périodes, aussi bien au niveau de la vision des
personnes âgées que de l’atten tion qu’on leur porte ou des thèmes
auxquels elles sont associées.

Corina Veleanu et Maria das Graças Soares Rodrigues proposent une
étude multi lingue contras tive (anglais, fran çais, roumain, portu gais
du Brésil) dans « Le discours juri dique et la personne âgée. Une
approche en juri lin guis tique affec tive comparée ». Cette analyse
juri lin guis tique porte sur le domaine de la garantie des droits pour les
personnes âgées, réalisée à partir d’un corpus constitué de textes
juri diques (légis la tifs et judi ciaires), norma tifs, admi nis tra tifs et
média tiques. Une grande variété de sources ont permis de consti tuer
un corpus multi lingue de discours juri diques et jour na lis tiques dans
les quatre langues sélec tion nées. Les points de conver gence et de
diver gence des emplois du mot senior ainsi que d’autres expres sions
réfé rant à la vieillesse sont ainsi étudiés, ainsi que l’influence réelle de
l’anglais sur les trois langues- cultures romanes dans le domaine de la
protec tion des personnes âgées. L’article s’inté resse aux moti va tions
des évolu tions termi no lo giques et séman tiques du point de vue de la
juri lin guis tique affec tive afin de mettre au jour les moda lités de
construc tion des percep tions rela tives aux droits des personnes
âgées dans les quatre sociétés étudiées, en ce qu’elles sont
confron tées à des défis semblables. Fina le ment, l’étude plaide pour la
prise en compte par les traduc teurs et les juri lin guistes de la
contex tua li sa tion et des facteurs extra lin guis tiques et affec tifs dans
les choix linguis tiques qu’ils font lors de l’acte de traduction.

6

Dans son article rédigé en anglais « Discur sive Construc tion of Age in
Older Immi grants’ Narra tions of Language Learning », Natalia
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Balyas ni kova se penche sur la construc tion discur sive de l’âge par des
appre nants de langue âgés, et plus parti cu liè re ment par les immi grés
âgés rési dant à Vancouver, au Canada. L’article se fonde sur des
données produites dans le cadre d’une étude ethno gra phique
narra tive plus étendue, étude menée pendant une année entière dans
une classe d’anglais langue seconde qui était consa crée à la narra tion
d’histoires. La narra tion de l’âge et du vieillis se ment est ainsi
envi sagée comme une pratique discur sive contex tua lisée, et l’analyse
des modèles discur sifs dans les récits des appre nants indique que ces
derniers construisent leurs expé riences d’appren tis sage linguis tique
en adop tant un posi tion ne ment émotionnel à l’égard du vieillis se ment
et un posi tion ne ment actif en tant qu’appre nants âgés. L’article met
en avant l’idée d’une atten tion toute parti cu lière portée à la
construc tion discur sive de l’âge par les appre nants âgés et à la mise
en œuvre de stéréo types âgistes dans les contextes d’appren tis sage
des langues.

L’article de Marie Lefelle, « Utili sa tion de l’humour par les soignants
en établis se ment d’héber ge ment pour personnes âgées
dépen dantes », part du constat établi que le secteur de l’aide aux
personnes âgées dépen dantes pâtit d’une mauvaise répu ta tion, due à
plusieurs raisons (péni bi lité des tâches, manque de temps, condi tions
précaires de travail, personnes âgées de plus en plus en situa tion de
grande dépen dance, etc.). Ce secteur rencontre des diffi cultés
crois santes dans le recru te ment de nouveaux soignants en charge
d’une popu la tion de plus en plus vieillis sante. Assez para doxa le ment,
la commu nauté de pratique (profes sion nels de santé, admi nis tra tion
des établis se ments de la dépen dance, etc.) attend de ces soignants
une forte produc ti vité, ce qui génère une charge physique et mentale
lourde pour ces derniers. Alors que les compé tences rela tion nelles
pour tant indis pen sables au contact de la personne âgée dépen dante
sont indis pen sables, elles sont pour autant peu mises en valeur par
cette commu nauté. L’humour, objet certes parti cu lier, mais
indis pen sable dans la rela tion de soin avec la personne âgée, reste un
élément qui fait partie inté grante des compé tences rela tion nelles du
soignant. Grâce à un corpus collecté au sein d’un établis se ment
d’héber ge ment pour personnes âgées dépen dantes (EHPAD), Marie
Lefelle illustre les fonc tions, l’utili sa tion mais aussi les limites de
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l’humour dans la pratique profes sion nelle de soin avec les
personnes âgées.

Pour clore ce numéro, Yiru Xu et Junkai Li dans « La séquen tia lité
dans les consul ta tions cliniques en Chine : une étude empi rique sur
l’inter ac tion entre patient Alzheimer et médecin » s’inté ressent aux
troubles de la commu ni ca tion chez les patients chinois, en ce qu’ils
ont un impact non négli geable sur l’inter ac tion clinique entre le
patient et le médecin. En effet, l’augmen ta tion démo gra phique de la
popu la tion âgée en Chine, notam ment affectée par la préva lence
crois sante de la maladie d’Alzheimer, pose des défis majeurs en
matière de diag nostic et de prise en charge. L’étude est fondée sur
l’obser va tion des consul ta tions de mémoire dans un hôpital du sud de
la Chine, et se concentre sur la séquen tia lité dans le dérou le ment du
diag nostic. L’étude montre qu’en l’absence de patho lo gies
l’orga ni sa tion des séquences discur sives présente des
carac té ris tiques propres aux échanges insti tu tion nels, avec des
éléments distinc tifs de séquences consé cu tives question- réponse. En
revanche, en cas de patho logie, à savoir ici Alzheimer, la dété rio ra tion
des capa cités cogni tives des patients entraine des échanges insérés,
des postex pan sions, voire une absence struc tu relle dans les
échanges. Cet article plaide ainsi pour la néces sité d’une inter ven tion
proac tive et de la mise en œuvre de stra té gies de commu ni ca tion par
le médecin lors du diag nostic de la maladie d’Alzheimer.

9

Ce numéro spécial ouvre ainsi des pers pec tives promet teuses pour
les analyses linguis tiques dans le domaine de la vieillesse et du
vieillis se ment, en abor dant de nombreux aspects de la vie sociale. Les
autrices se sont penchées sur des ques tions telles que : comment
répondre aux besoins d’infor ma tion et de soin des personnes âgées
dans un cadre médical, en tenant compte des spéci fi cités du langage
employé ? Comment défendre les inté rêts des personnes âgées en
adap tant une termi no logie juste ? Comment l’âgisme et l’iden tité des
personnes âgées se construisent- ils dans les inter ac tions sociales ?
Les linguistes ont un rôle clé à jouer dans la compré hen sion de ces
dyna miques discur sives. Leurs travaux peuvent contri buer à
déve lopper une société plus inclu sive et « aging- friendly », en
favo ri sant des pratiques commu ni ca tion nelles qui valo risent les
personnes âgées et leur offrent une place pleine et entière dans les
inter ac tions sociales. C’est ce que ce numéro entend montrer.
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