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Le QCEE : un nouvel outil pour étudier
le développement de la compréhension

des émotions par l’enfant

Évelyne Thommena, Laetitia Baggionib, Aline Veyre a,
& Michèle Guidettic

RÉSUMÉ

La reconnaissance et la compréhension des émotions par l’enfant sont
des aspects fondamentaux de son développement. L’étude présente les
résultats obtenus à partir de l’évaluation de 284 enfants âgés de 41 à
135 mois. Le QCEE (Questionnaire de Compréhension des Émotions
pour Enfants) a été utilisé comme outil de récolte des données. La
reconnaissance émotionnelle est évaluée à l’aide d’expressions faciales
alors qu’une tâche d’inférence d’émotions à partir d’une histoire permet
d’évaluer plus spécifiquement la compréhension des émotions. Les résul-
tats montrent que la joie est l’émotion la mieux reconnue, quels que
soient l’âge et la modalité de présentation. La peur est mieux reconnue
dans une histoire avec un contexte, plutôt que sur un visage, contraire-
ment à la colère. Ces résultats permettent de montrer le partage très
progressif des conventions de représentations des émotions sur le visage
et dans les récits au cours du développement. Cet outil en langue fran-
çaise pourra être utilisé par les professionnels qui interviennent sur le
développement du raisonnement émotionnel des enfants.

MOTS-CLÉS : RECONNAISSANCE DES ÉMOTIONS, EXPRESSIONS

FACIALES, ÉVALUATION, DÉVELOPPEMENT.

ABSTRACT

The CECQ: a new assessment tool to study development of
emotion comprehension

Studying the development of emotion recognition and emotion under-
standing is fundamental.
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Évelyne Thommen, Laetitia Baggioni, Aline Veyre & Michèle Guidetti414

The CECQ – Child Emotion Comprehension Questionnaire has been
validated in French and developed to examine the development of
emotion recognition skills in children. This test is composed of 2 parts.
The first one assessed the recognition of facial expressions. The second
part of the test assessed the ability to infer an emotion through a
context. French-language children aged from 41 to 135 months partici-
pated in this study (n = 284).
The results showed that joy was the best recognized emotion, regardless
of age and presentation modality (facial expression vs. story). Fear is
best recognized in a story with a context, rather than on a face unlike
anger. These results show the very gradual sharing of conventions for
representing emotions on the face and in stories during development.
This test in French can be used by professionals who intervene on the
development of children’s emotional reasoning.

KEYWORDS: EMOTION RECOGNITION, FACIAL EXPRESSIONS,
ASSESSMENT, DEVELOPMENT.

INTRODUCTION

La revue Enfance a présenté des recherches sur le développement typique et
atypique des émotions à de nombreuses reprises (par exemple Brun, 2001 ;
Brun, 2015 ; Neault et al., 2015 ; Laurent, Ensink, & Miljkovitch, 2020 ;
Thommen et al., 2010). Nous revenons sur cette thématique dans cet article
pour apporter des données sur la complexité de ce développement (Nadel,
2003), notamment en raison des modalités d’interrogation des enfants, et nous
apportons un outil d’évaluation qui peut être utile pour la pratique. La compré-
hension des émotions est centrale dans le développement de l’enfant. Le traite-
ment des émotions fait aussi bien référence à la reconnaissance des expressions
faciales qu’à la compréhension même des émotions. Ruba et Polack (2020)
proposent le concept de raisonnement émotionnel (emotion reasoning) pour
rendre compte de l’ensemble des phénomènes étudiés: « Nous définissons le
raisonnement émotionnel comme la capacité à utiliser les comportements
expressifs et l’information en contexte pour faire des inférences et des prédic-
tions raisonnables sur les états émotionnels et les actions d’autrui et d’organiser
des réponses comportementales appropriées, à la lumière de ces inférences »
(Ruba & Polack, 2020, p. 506, trad dir. Enfance). Les raisonnements émotionnels
sont largement discutés en psychologie du développement et nombreuses sont
les recherches qui explorent ce domaine (Ruba & Polack, 2020 ; Thommen,
2010 ; Widen, 2019 ; Widen & Russell, 2008). Dans ce contexte, il existe de
nombreuses mises en œuvre dans la pédagogie et la prise en charge (Famelart
et al., 2017) d’enseignements des émotions et de leur régulation, aussi bien dans
le développement typique que dans le développement atypique. Les outils en
langue française de cette compréhension sont encore rares (Nadel, 2003 ;

Pixellence - 08-11-21 13:36:11
RE0230 U000 - Oasys 19.00x - Page 414 - BAT

Enfance - 2021 - 4 - Dynamic layout 0 × 0

©
 P

re
ss

es
 U

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 F

ra
nc

e 
| T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
2/

12
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 v
ia

 H
au

te
 é

co
le

 d
e 

tr
av

ai
l s

oc
. e

t d
e 

sa
nt

é 
La

us
an

ne
 (

IP
: 1

93
.1

34
.2

16
.8

4)
©

 P
resses U

niversitaires de F
rance | T

éléchargé le 02/12/2021 sur w
w

w
.cairn.info via H

aute école de travail soc. et de santé Lausanne (IP
: 193.134.216.84)
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Laurent, Ensink, & Miljkovitch, 2020), notre étude propose un tel outil. Les
données présentées ci-dessous ont pour principal objectif de discuter du déve-
loppement du raisonnement émotionnel chez des enfants âgés de 41 à 135 mois
lorsque cette compétence est évaluée à l’aide d’expressions faciales ou d’une
tâche d’inférence à partir d’une histoire. Nous nous intéresserons à la manière
dont les enfants partagent progressivement le sens conventionnel des expres-
sions et ressentis des émotions. Nous nous attendons à une ébauche de cette
compréhension du sens conventionnel chez les plus jeunes enfants alors que
les situations produisant des émotions plus complexes seront analysées comme
telles par les plus âgés.

Nous débuterons par un rappel des grandes étapes du développement du
raisonnement émotionnel chez les enfants. Puis nous présenterons l’outil d’éva-
luation sur une population francophone, le « Questionnaire de Compréhension
des Émotions pour Enfants » (QCEE).

1.1. Quelques éléments du développement du raisonnement
émotionnel

Le raisonnement émotionnel est central dans les relations interpersonnelles, il
permet de tenir compte des états internes d’autrui et de mener une communica-
tion élémentaire. Du point de vue évolutionniste, la prise en compte des émo-
tions de base joue un rôle important (Darwin, 1872) et, à cet égard, l’expression
de peur est très instructive (Ledoux, 2005) puisque son rôle dans la communi-
cation du danger (signaler un prédateur, par exemple) est vital. L’étude du
développement du raisonnement émotionnel chez l’enfant comprend générale-
ment les émotions de base définies par Izard (2007) : « the term basic emotions
refer to those emotions that have been characterized as having evolutionarily
old neurobiological substrates, as well as an evolved feeling component and
capacity for expressive and other behavioral actions of evolutionary origin »
(p. 261). Thommen (2010) présente le détail de ce développement dont nous
résumons les grandes étapes dans les lignes qui suivent.

C’est en 1958 déjà que Fantz avait montré la préférence visuelle pour les
visages dès les premiers jours de la vie. Il avait ainsi relevé la préférence visuelle
des bébés pour les visages lorsqu’ils étaient confrontés à deux types d’images :
des visages et des formes quelconques. Les recherches se sont depuis multi-
pliées. À deux ou trois jours, le bébé fixe plus longtemps le visage immobile
de sa mère que celui d’une autre femme (Bushnell, Sai, & Mullin, 1989). La
discrimination d’une expression positive ou négative est bien démontrée chez
le bébé (Serano, Iglesias, & Loeches, 1992 ; Palama, Malsert, & Gentaz, 2018).
Il est central pour ce dernier de reconnaître la joie et l’intérêt sur le visage de
ses donneurs de soin. Pour Rochat (2002), l’enfant de deux mois réagit plutôt
en miroir à l’expression émotionnelle de son partenaire alors qu’autour de
quatre mois, il commence à être sensible aux contingences de la relation et de
ce qu’il peut en attendre. Il convient cependant de nuancer le sens de cette
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prise en compte de l’expression d’autrui par le nourrisson. Caron, Caron et
Myers (1985) ont montré que la présence des dents était un élément beaucoup
plus pertinent pour différencier des visages que celle de l’émotion pour les
enfants avant l’âge d’un an. Ils ont montré que les enfants ne se déshabituaient
pas lorsqu’on leur présente l’émotion de joie après la présentation de visages
en colère, lorsque dans les deux cas les dents étaient visibles. A contrario, ils se
déshabituaient lorsque l’émotion de joie était présentée deux fois, d’abord avec
les dents visibles puis sans les dents. Les recherches plus récentes de Safar
et Moulson (2017, 2020) contrôlent davantage de paramètres, notamment la
familiarité du visage de la personne présentée aux enfants, et montrent une
différenciation par les enfants de 6 mois des émotions de joie et de peur. En
utilisant des protocoles de mesure plus indirecte comme l’ERP, elles montrent
une différenciation par le cerveau de la peur et de la joie. Ces données vont
dans le sens d’un possible traitement différencié des informations provenant
du visage d’autrui, mais la mesure très indirecte de ces processus dit peu de
choses sur la « compréhension » du message par le bébé. À cet égard, la
conduite de référenciation sociale qui permet au jeune enfant d’un an de tenir
compte de l’expression émotionnelle de l’adulte pour modifier son comporte-
ment est le signe d’une véritable compréhension communicationnelle de
l’émotion (Sorce, Emde, Campos, & Klinnert, 1985). Rappelons ici la tâche la
plus caractéristique de cette compréhension de l’enfant : ce dernier est
confronté à une falaise visuelle devant laquelle il s’arrête. Sa mère est de l’autre
côté, l’enfant va ajuster son comportement à l’expression faciale de sa mère.
Une expression de joie entraînera une traversée de la falaise visuelle alors que
l’expression de peur l’arrêtera. L’enfant par son comportement démontre une
prise en compte de la signification de l’expression émotionnelle pour décider
de son action.

Quand un enfant grandit et commence à parler, il apprend à identifier
l’émotion. Cet apprentissage s’inscrit dans un contexte culturel, communica-
tionnel et social (Damasio, 1995 ; Russell, 1994 ; Thommen, 2010). Widen
(2013) met en avant les données qui montrent que la première différence pro-
duite par les enfants concerne leur valeur positive ou négative. Puis dans un
deuxième temps, les enfants différencient les émotions négatives. L’ordre de
différenciation des émotions négatives dépend des modalités de présentation.
Dans leur recherche publiée en 2010, Widen et Russell s’intéressent à l’émer-
gence du lexique concernant les émotions. Ils présentent des émotions sur le
visage et dans des petites histoires et demandent aux enfants de deux et trois
ans de dire comment se sent le personnage. Face à cette question ouverte, les
plus jeunes enfants entre deux ans et deux ans et demi ne produisent que 15 %
de termes émotionnels, alors qu’ils sont 86 % dans le groupe des trois ans.
L’acquisition des termes ne suit pas un ordre strict, mais une évolution régu-
lière. Six niveaux sont mis en évidence, des enfants qui ne produisent aucun
terme émotionnel, à ceux qui émettent les vocables joie, colère, tristesse, peur
et dégoût. L’ordre n’est pas strict pour ce qui concerne la tristesse et la colère.
Si la joie est le premier terme émotionnel mentionné, le niveau suivant peut
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aussi bien être la tristesse que la colère (Widen & Russell, 2010, p. 655). Les
jeunes enfants se servent donc précocement des termes émotionnels, mais le
partage du raisonnement émotionnel sur le sens de ces émotions avec leur
environnement culturel va prendre du temps. Selon la méthodologie et le
contenu des événements émotionnels présentés aux enfants, l’acquisition du
raisonnement émotionnel est variable. À titre d’exemple, l’approche de Smiley
et Huttenlocher (1989) met en évidence les premières étapes de ce raisonne-
ment. Ces auteurs distinguent deux types de reconnaissance émotionnelle : celle
en lien avec la présentation de visages exprimant des émotions et celle avec des
histoires et donc avec la nécessité d’inférer les états mentaux d’une personne
en fonction d’un scénario. Les enfants sont confrontés à deux vidéos et ils
doivent montrer dans quelle vidéo le personnage est gai, puis dans quelle vidéo
il est triste et ainsi de suite. Une émotion est considérée comme comprise
lorsqu’elle est systématiquement différenciée des autres émotions. La reconnais-
sance émotionnelle à partir d’histoires est plus tardive. En effet, les émotions
présentées dans cette modalité sont reconnues entre 3;5 et 5 ans selon
l’émotion (joie, colère, tristesse, peur, surprise) contre 2;5 à 4 ans pour celles
présentées sous forme d’expressions faciales.

L’émotion la mieux reconnue quel que soit l’âge de l’enfant est la joie. Elle
est différenciée des émotions négatives entre 2 et 3 ans. La différenciation des
émotions négatives montre clairement une difficulté particulière pour le dégoût
qui est l’émotion la plus difficilement reconnue. L’ordre d’acquisition de la
reconnaissance émotionnelle entre la colère, la peur et la tristesse dépend beau-
coup de la situation présentée à l’enfant. Dans les histoires racontées par Smiley
et Huttenlocher (1989), la peur est comprise par les plus jeunes enfants, même
avant la joie. Les enfants éprouvent par contre plus de difficultés lorsqu’il s’agit
de la reconnaître sur l’expression d’un visage. En effet, l’expression négative la
plus précocement reconnue est la colère. Dans les recherches de Widen (Widen,
2019 ; Widen & Russell, 2008), ce sont la joie, la colère et la tristesse qui sont
d’abord reconnues puis la surprise et la peur pour terminer par le dégoût.
L’ordre n’est pas strict, selon les enfants et la procédure d’évaluation utilisée,
la colère peut précéder la tristesse et inversement. Les données sur les enfants
plus âgés, hormis la validation de la compréhension plus tardive du dégoût, ne
permettent pas de trancher sur l’ordre d’acquisition qui dépend beaucoup de
la méthodologie et du type de stimulus. Si la tristesse était représentée avec des
larmes, elle serait certainement reconnue plus précocement. Finalement, pour
les émotions complexes comme l’embarras, ou la culpabilité, l’expression faciale
ne correspond pas clairement aux émotions et la présentation d’une narration
permet aux enfants plus âgés de mieux reconnaître l’émotion (Widen & Russell,
2008). Il convient de souligner l’importance du développement après la recon-
naissance de quatre émotions de base sur le visage (joie, peur, colère, tristesse).
Ainsi, l’attribution d’émotions « doubles » comme le mélange de joie et de
crainte face à un événement nouveau (expérimenter pour la première fois une
sortie en vélo) n’est comprise que vers 8-9 ans (Pons & Harris, 2000 ; Pons &
Harris, 2005 ; Thommen, 2010).
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Ces quelques données sur le raisonnement émotionnel des enfants montrent
un développement qui va au-delà du préscolaire. L’enfant dans son évolution
accède progressivement aux conventions de son environnement socioculturel
pour représenter les émotions.

Notre recherche propose d’étudier le développement de la compréhension
des émotions par un instrument d’évaluation qui permet de tester les enfants
de 3 ans et demi à 11 ans. L’éventail relativement large d’émotions analysées
devrait permettre de mettre en évidence quelques éléments de la complexité
de cette compréhension. Nous avons rassemblé a posteriori des données
recueillies dans plusieurs recherches afin de proposer cet outil d’évaluation en
langue française. Du point de vue méthodologique, notre questionnaire
propose des questions ouvertes (comment la personne se sent) qui sont les
plus complexes pour les enfants (Ruba & Polack, 2020), mais qui offrent l’avan-
tage d’une échelle vraiment développementale. Notre hypothèse postule une
amélioration du raisonnement émotionnel après 7 ans, grâce à cette méthodolo-
gie qui demande à l’enfant une plus grande réflexion due aux questions
ouvertes, réflexion qui sera également évaluée par des demandes de justifica-
tion. Nous souhaitons également montrer la complexité du processus, en analy-
sant la différence de compréhension des émotions représentées sur le visage
ou dans un récit, notamment en ce qui concerne la peur et la colère pour les
confronter aux données de Widen et Russell (2010). L’objectif était également,
de manière à pallier les difficultés méthodologiques citées ci-dessus, de
confronter les mêmes enfants à deux façons d’évaluer la compréhension des
émotions : d’une part sur le visage, d’autre part à partir de saynètes dessinées
où les visages sont floutés.

MÉTHODE

Participants

284 enfants, âgés de 41 à 135 mois, ont participé à cette étude sur la compré-
hension des émotions. La passation s’est faite directement dans leur école. Ces
enfants sont scolarisés dans des écoles publiques ou privées de la région Midi-
Pyrénées (faisant partie actuellement de l’Occitanie) en France pour certains (n
=212) et de la Suisse romande pour d’autres (n=72). Les données ont été
regroupées par groupe d’âge pour effectuer les analyses (Tableau 1). Le décou-
page en groupe d’âge a été effectué pour obtenir trois groupes approximative-
ment semblables, le groupe du milieu ayant un intervalle de deux ans.
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Tableau 1.
Caractéristiques des participants (âge moyen, âge minimum, âge maximum, écart-
type, nombre).

Âge ÂgeÂge moyen minimum maximum Écart-type Total(mois) (mois) (mois)
Groupe 1 57.28 41 71 9.39 113(54 filles)
Groupe 2 82.91 72 95 8.15 84(44 filles)
Groupe 3 105.78 96 135 9.04 87(46 filles)
Total 79.72 41 135 22.19 284

Les enfants ont été recrutés en suivant la procédure de consentement en
vigueur dans chacune des régions concernées. Elles ne sont pas toutes équiva-
lentes. Cependant, tous les parents ont donné leur consentement écrit à la
participation de leur enfant. Ces derniers étaient libres de participer ou non à
la recherche et pouvaient interrompre leur participation à tout moment. Les
passations ont été menées par des psychologues du développement.

Matériel et procédure

L’évaluation est composée de deux parties (partie A et partie B) et dure environ
15 minutes. La partie A est toujours présentée avant la partie B. Elle reprend
l’outil développé en anglais par Reilly et Delehanty (1997).

Partie A

Cette partie évalue la capacité de l’enfant à désigner et donner un nom aux
expressions faciales présentées sous forme de photos.

Six photos représentant le visage d’une jeune femme sont présentées à
l’enfant. Les photos ont été validées par l’experte certifiée J. Reilly, elles corres-
pondent aux critères posés par le Facial Action Coding System – FACS
(Ekman & Friesen, 1978). La tâche est alors d’identifier la manière dont la
jeune femme se sent sur chacune de ces photos. La consigne est la suivante :
« Tu vois ces visages ? Je veux que tu me dises comment tu penses que la dame
se sent sur chacune de ces photos. ». Après la présentation de chaque visage,
l’expérimentateur demande : « Comment elle se sent ? Comment elle est ? ».
Les émotions représentées sont la joie, la tristesse, la colère, la peur et la sur-
prise. L’absence d’émotion est également représentée par un visage à l’expres-
sion neutre. Notre but est d’étudier la capacité des enfants à reconnaître
l’émotion sur un visage conventionnel en contrôlant les variables d’âge et de
sexe. Nous avons choisi un visage de femme adulte.
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Partie B

Cette seconde partie mesure la capacité de l’enfant à appliquer sa propre com-
préhension des émotions pour inférer les réponses émotionnelles d’autrui à
partir d’histoires en images.

L’expérimentateur raconte à l’enfant de courtes histoires représentées par
des images sur lesquelles l’expression des visages des personnages est masquée
(Figures 1 et 2). On examine leur raisonnement émotionnel sur des événements
familiers. Les visages ne présentent ni yeux ni bouche dans le but d’évaluer la
compréhension des émotions, c’est-à-dire la capacité à attribuer un état émo-
tionnel à autrui sur la base d’une situation. Contrairement à la partie A, il ne
s’agit pas d’évaluer les compétences de reconnaissance des émotions à partir
d’expressions faciales, mais d’examiner leur compréhension des processus émo-
tionnels. La consigne est la suivante : « Maintenant nous allons jouer à un autre
jeu. Celui-ci est un jeu à propos de ce qu’on ressent, de comment on est.
D’abord, je vais te lire une histoire pendant que tu regarderas les images.
Ensuite, je veux que tu me dises comment se sent l’enfant. D’accord ? ».
L’enfant doit ainsi identifier pour chaque histoire la manière dont se sent un
des personnages et lui attribuer une émotion et justifier sa réponse (questions
posées à l’enfant : « Pourquoi est-ce qu’il se sent… ? » ; « qu’est-ce qui fait qu’il
se sente… ? »). Sept émotions sont présentées deux fois (joie, tristesse, colère,
peur, surprise, culpabilité, neutre). Avant les 14 histoires tests, deux histoires
d’essai sont présentées pour s’assurer de la compréhension de la tâche (pour le
détail, voir Annexe 1). Nous tenons à disposition des lecteurs une version du
test avec les détails de la passation et les images correspondantes.

Les émotions présentées dans la partie B sont les mêmes que dans la partie
A. S’y ajoute l’émotion de culpabilité. Notons que la culpabilité est une émotion
secondaire et n’a donc pas d’expression faciale typiquement associée. Ainsi,
seule la partie B du test est proposée pour cette émotion, à savoir des histoires
mettant en scène la culpabilité. L’expérimentateur peut inciter l’enfant à parler,
jusqu’à ce qu’il produise un mot relatif aux émotions. Pour la partie A et
pour la partie B, lorsque l’enfant n’indique pas d’émotion ou une émotion peu
différenciée, l’expérimentateur lui demande de choisir une réponse parmi un
choix forcé entre deux émotions de même valence.
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Figure 1. Histoire représentant l’émotion de joie (histoire joie no 1).

C’est l’histoire de Tom. Tom est dans sa chambre. La porte est ouverte et
il voit son père. Le père de Tom apporte un nouveau tricycle de marque dans
la chambre et le donne à Tom. Comment se sent Tom ? Comment penses-tu
qu’il se sente ?

QUESTIONS : Pourquoi se sent-il _____ ? Qu’est-ce qui fait qu’il se
sente_____ ?

Figure 2. Histoire représentant l’émotion de colère (histoire colère no 1).

C’est l’histoire de Pierre. Pierre est assis dans le fauteuil du salon. Il regarde
la télévision. Son frère Éric rentre dans la pièce. Éric s’avance et éteint la
télévision. Comment se sent Pierre ? Comment penses-tu qu’il se sente ?

QUESTIONS : Pourquoi se sent-il_____ ? Qu’est-ce qui peut faire qu’il se
sente_____ ?
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COTATION

Les réponses sont cotées 0,1 ou 2 points selon les critères suivants :
2 points

– L’enfant identifie de manière attendue l’émotion cible.
1 point

– La réponse de l’enfant est différente de l’émotion cible, mais l’explication
donnée quand on lui demande de préciser sa réponse est cohérente et confirme
la réponse cible.

– La description de l’émotion identifiée n’est pas claire ou imprécise, mais
l’enfant répond correctement à un choix multiple.

0 point

– L’enfant donne une réponse incorrecte et ne donne pas de justification
cohérente.

Notons que dans la partie A aucune explication n’est demandée à l’enfant.
Par conséquent, l’attribution d’un point correspond à une réponse correcte à
un choix multiple.

Un regroupement de termes synonymes comptant comme une réponse
valant 2 points a été effectué a posteriori (Tableau 2). Nous avons repris les
synonymes de Widen et Russell (2003). Le Tableau 2 présente les synonymes
pour les réponses cotées à 2 points et pour les termes revenant à plus de deux
reprises.

Les enfants reçoivent donc un score de 0 à 2 pour les 6 items concernant
l’émotion sur le visage et les 14 items concernant les explications. Nous avons
trois groupes d’âge. Les analyses statistiques seront précisées pour chaque
partie des résultats.

Tableau 2.
Synonymes correspondant aux émotions présentées et cotés 2 points.
Seuls les termes présents à plus de 2 reprises sont donnés dans le tableau
(entre parenthèses le nombre de réponses correctes correspondant).

Joie Colère Tristesse Peur Surprise Culpabilité Neutre
content fâché triste (493) peur (352) étonné (117) coupable normal
(510) (197) (24) (111)
heureux colère malheureux effrayé surpris (94) désolé (13) tranquille
(86) (140) (31) (16) (10)
joyeux (57) énervé pleure (11) terrifié (7) impressionné honte (10) moyen (9)

(98) (17)
joie (21) furieux déçu (8) calme (6)

(22)
très bien rien (5)
(20)
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RÉSULTATS

Qualité de l’outil d’évaluation

Dans un premier temps, nous présentons quelques éléments concernant la
qualité de l’évaluation d’un point de vue psychométrique. En ce qui concerne
la fidélité de l’instrument, la cohérence interne a été évaluée par l’alpha de
Cronbach. Ce test obtient un coefficient satisfaisant (alpha de Cronbach =.759).
Un coefficient trop élevé pourrait être associé à une redondance trop impor-
tante et donc à une absence de différenciation entre émotions. Le Tableau 3
présente les résultats pour chaque item, avec les valeurs de consistance interne.
Nous donnons également un tableau avec les rangs percentiles pour l’usage de
la normalisation (Tableau 4). Le test peut être demandé à la première auteure.

L’analyse des erreurs dans les réponses des enfants montre la « cohérence »
de leurs réponses.

Dans le Tableau 5, on constate que les termes utilisés correspondent majoritaire-
ment aux émotions attendues. Le terme de joie (ou synonyme) est utilisé à 90 % pour
les expressions de joie et de neutralité. Il en est de même pour les termes positifs
(87 % attribués à joie et neutre). Il est intéressant de constater que l’émotion neutre,
lorsqu’elle n’est pas décrite pas un terme neutre, est vue de manière positive. La sur-
prise est parfois attribuée à la peur (29 %) et la peur à la surprise (23 %). À noter
l’attribution de la peur au récit de culpabilité à 14 %. Le terme de colère est majoritai-
rement attribué à l’émotion de colère (71 %). L’expression de tristesse est utilisée
pour toutes émotions négatives même si majoritairement pour la tristesse (44 %).

Tableau 3.
Moyennes, écart-types et validité des scores par item.

alpha si l’itemr item-totalÉmotion Moyenne Écart-type est supprimé(n=284) (n=284)
Joie
Visage joie 1.80 0.45 0.35 0.75
Histoire joie no 1 1.77 0.50 0.42 0.75
Histoire joie no 2 1.79 0.50 0.43 0.74
Tristesse
Visage tristesse 1.50 0.72 0.57 0.76
Histoire tristesse no 1 1.50 0.62 0.54 0.75
Histoire tristesse no 2 1.69 0.56 0.48 0.74
Colère
Visage colère 1.79 0.46 0.50 0.75
Histoire colère no 1 1.36 0.62 0.21 0.75
Histoire colère no 2 1.32 0.58 0.23 0.75
Peur
Visage peur 0.89 0.89 0.50 0.77
Histoire peur no 1 1.43 0.75 0.55 0.74
Histoire peur no 2 1.69 0.63 0.42 0.74
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Neutre
Visage neutre 1.06 0.87 0.54 0.75
Histoire neutre no 2 0.39 0.61 0.50 0.76
Histoire neutre no 3 0.47 0.62 0.48 0.76
Surprise
Visage surprise 1.20 0.85 0.37 0.74
Histoire surprise no 1 1.02 0.58 0.47 0.74
Histoire surprise no 2 0.94 0.62 0.26 0.74
Culpabilité
Histoire culpabilité no 1 0.82 0.51 0.53 0.74
Histoire culpabilité no 2 0.93 0.58 0.30 0.74

Tableau 4.
Rang percentile par groupe d’âge selon la somme des scores obtenus aux items
représentant une émotion à partir d’expressions faciales et à partir d’histoires.

âge score visages* score histoires** rang percentile
3;5-5;11 ans 3 6.7 5

4 9 10
5 12 25
6 15 50
8 17 75
8 18.6 90
9 20 95

6-7;11 ans 4 12 5
5 15 10
7 16 25
8 19 50
8 20 75

10 21 90
10 22 95

8-11;3 ans 5.4 16 5
6 17 10
7 18 25
8 20 50

10 21 75
10 22.2 90
10 23 95

* score = somme des scores obtenus aux items-expressions faciales de la partie A, il varie de 0
à 12
** score = somme des scores obtenus aux items-histoires de la partie B, il varie de 0 à 28
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Tableau 5.
Nombre de fois en pourcentage qu’une catégorie lexicale est attribuée à une
émotion (en gras la réponse attendue). Les termes positifs et négatifs ne sont pas
spécifiques, ils sont cotés 1 point dans notre procédure. Il s’agit principalement de
« bien » (n=302) pour les positifs et de « pas content » (n= 360) et « pas bien »
(n= 323) pour les négatifs.

Catégories lexicales

Émotions Neutre Terme Joie Surprise Peur Colère Tristesse Terme Culpabilité
décrites positif négatif
neutre 92 % 59 % 26 % 3 % 1 % 3 % 4 % 9 % 6 %
joie 1 % 28 % 64 % 4 % 0 % 1 % 0 % 2 % 0 %
surprise 2 % 6 % 6 % 57 % 23 % 7 % 14 % 13 % 0 %
peur 3 % 2 % 2 % 29 % 60 % 4 % 12 % 11 % 2 %
colère 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 71 % 13 % 23 % 2 %
triste 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 8 % 44 % 26 % 4 %
culpabilité 1 % 4 % 2 % 5 % 14 % 6 % 15 % 15 % 86 %
Total 178 322 1099 412 637 654 1167 926 50

Résultats développementaux

En préalable à l’analyse sur le développement, nous avons vérifié qu’il n’y avait
pas de différence entre les deux régions (France et Suisse). Nous avons procédé
ensuite à des analyses de variance multivariée séparément pour la partie A
concernant les émotions sur le visage et la partie B concernant les émotions
dans les récits. Pour la partie A nous avons un score de 0, 1 ou 2 pour chaque
émotion. Pour la partie B, nous avons pris la moyenne des deux items pour
chaque émotion. Nous avons donc pour les visages trois groupes d’âge
(variable intersujet) pour 6 émotions (variable intrasujet) et pour les récits, trois
groupes d’âge pour 7 émotions (la culpabilité en plus). Finalement, afin de
discuter la question de la différence entre la compréhension des émotions sur
le visage et dans les récits, nous avons mené une analyse de variance multivariée
avec variable répétée séparément pour l’émotion de peur et pour celle de colère
dans les trois situations (un visage et deux récits). Toutes les analyses statis-
tiques ont été effectuées avec SPSS®.

La reconnaissance des émotions à partir d’expressions faciales

Le Tableau 6 présente les résultats de reconnaissance émotionnelle à partir des
expressions faciales. Une différence significative est observée entre les diffé-
rentes émotions (F(5,1400) = 98,593 ; p <.001) ainsi qu’entre les groupes d’âge
(F (2, 280) = 41,168 ; p <.001). D’après les tests de comparaisons multiples
(différence significative de Tukey), la différence entre le groupe 2 (6-7;11 ans)
et le groupe 3 (8-11;3 ans) n’est pas significative (p =.15). La différence entre
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les groupes se situe donc essentiellement entre le groupe 1 (3;5-5;11 ans) et les
autres groupes. Nous notons également la présence d’une interaction entre les
émotions et le groupe d’âge (F (10, 1400) = 2,802 ; p =.002). Ceci est dû à
l’émotion de surprise qui est aussi mal reconnue que la peur à 4-5 ans alors
qu’elle est très bien reconnue à 8-10 ans. La différence entre les groupes d’âge
varie donc en fonction des émotions.

Tableau 6.
Moyenne des scores pour chaque émotion sur le visage de la partie A selon
les groupes d’âge (ordonnée du mieux réussi au moins bien réussi).

Joie Colère Tristesse Surprise Neutre Peur
3;5-5;11 ans 1.66 1.61 1.36 0.86 0.68 0.81
6-7;11 ans 1.83 1.89 1.57 1.26 1.24 0.96
8-11;3 ans 1.93 1.92 1.61 1.57 1.37 0.93

La compréhension des émotions à partir de scénarios émotionnels

Les résultats montrent une différence significative entre les différentes émo-
tions (F(12,3372) = 136,8 ; p <.001) ainsi qu’entre les groupes d’âge (F(2,282)
= 79,7 ; p <.001). Une différence significative existe entre chacun des groupes
d’âge. Notons également la présence d’une interaction significative (F (24,3372)
= 7,88 ; p <.001) entre les groupes d’âge et l’émotion pour la peur uniquement.
Nous pouvons expliquer cette interaction par le fait que, dans l’histoire de peur
no 1 (dans laquelle il y a un grand bruit), une grande partie des enfants les plus
jeunes (17 enfants de 4-5 ans, soit 31 %) fournissent une réponse imprécise
(« pas bien ») lorsqu’on leur demande comment se sent la personne ; ils
obtiennent donc, en fonction de l’explication qu’ils fournissent, 1 ou 0 point
sur 2 pour cet item. Par ailleurs, on constate (Tableau 7) que les émotions de
surprise et de culpabilité sont moins bien interprétées que les émotions de
base. Cela donne à l’échelle un aspect développemental intéressant pour évaluer
le développement de la compréhension chez les enfants.

Tableau 7.
Moyenne des scores pour chaque émotion dans les récits de la partie B selon les
groupes d’âge (ordonnée du mieux réussi au moins bien réussi).

Joie Tristesse Peur Colère Surprise Culpabilité Neutre
3;5-5;11 ans 1.60 1.41 1.22 1.27 0.72 0.69 0.38
6-7;11 ans 1.89 1.67 1.73 1.51 0.99 0.94 0.51
8-11;3 ans 1.92 1.76 1.84 1.66 1.31 1.06 0.42
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Compréhension des émotions : lien entre les modalités de présentation

et les émotions

Afin de comparer nos résultats à ceux de la littérature, nous avons construit
un tableau en pourcentage de réussite par groupe d’âge considérant la réussite
comme le terme exact attendu pour l’item, soit le partage par l’enfant de la
signification conventionnelle de l’expression émotionnelle (les cotations 1 sont
considérées comme des erreurs). Dans ce cas, on remarque des réussites très
progressives. Avec une particularité pour l’émotion neutre dans les récits qui
n’est que rarement vu comme telle (Tableau 8 et 9).

Tableau 8.
Pourcentage de réussite par groupe d’âge pour les émotions sur le visage dans
l’ordre de présentation de l’épreuve, en ne considérant comme correcte que la
réponse attendue à la question ouverte.

Colère Joie Neutre Peur Surpris Triste
3;5-5;11 ans 67 % 71 % 18 % 26 % 25 % 52 %
6-7;11 ans 89 % 83 % 49 % 37 % 51 % 70 %
8-11;3 ans 92 % 94 % 62 % 44 % 75 % 70 %

Tableau 9.
Pourcentage de réussite par groupe d’âge pour les émotions dans les récits dans
l’ordre de présentation de l’épreuve, en ne considérant comme correcte que la
réponse attendue à la question ouverte.

1- 2- 3- 4- 6- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-
Joie Triste Colère Peur Sur- Culpa- Culpa- Neutre Neutre Sur- Peur Colère Triste Joie

prise bilité bilité prise

3;5-5;11 ans 71 % 43 % 28 % 30 % 4 % 1 % 6 % 3 % 1 % 6 % 63 % 23 % 60 % 68 %

6-7;11 ans 86 % 61 % 42 % 71 % 13 % 5 % 13 % 11 % 11 % 18 % 87 % 39 % 80 % 93 %

8-11;3 ans 91 % 70 % 66 % 83 % 40 % 13 % 23 % 8 % 10 % 29 % 92 % 56 % 87 % 94 %

Lorsque nous analysons les résultats par émotion selon les deux modes de
présentation, nous remarquons des résultats très différents pour la peur et la
colère.

Les analyses révèlent une interaction entre les présentations de l’émotion
de peur et les groupes d’âge (F(4;562) = 6.498 ; p <.001). L’émotion de peur
représentée par l’histoire de peur no 1 (un enfant qui perd sa maman dans un
supermarché) est qualifiée par l’émotion de tristesse pour la majorité des
enfants de 4 à 5 ans alors que l’émotion est correctement identifiée par les
enfants plus âgés. Bien que ce ne soit pas l’émotion ciblée et habituellement
attribuée, cette interprétation faite par les enfants les plus jeunes est plausible,
un point leur est donc attribué. L’émotion de peur liée à un grand bruit (histoire
de peur no 2) est quant à elle plus aisément reconnaissable bien que fréquem-
ment confondue avec l’émotion de surprise. La différence entre les groupes
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Figure 3. Moyenne des scores de reconnaissance de l’émotion de peur par
groupe d’âge.

Figure 4. Moyenne des scores de reconnaissance de l’émotion de colère par
groupe d’âge.
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d’âge varie donc en fonction du type d’émotion de peur présenté. Comme nous
pouvons le voir sur les Figures 3 et 4, la peur est mieux reconnue dans une
histoire et donc au sein d’un contexte, plutôt que sur un visage. À l’inverse, la
colère est plus facilement reconnaissable lorsqu’il s’agit d’un visage présenté
hors de tout contexte (F(2;562) =88, p<.001, pas d’effet d’interaction avec
l’âge). Les différences entre les groupes d’âge sont significatives entre tous les
âges pour les histoires et seulement entre le groupe 1 et les groupes 2 et 3
pour le visage.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Notre recherche met en évidence le développement de la prise en considération
des systèmes conventionnels de représentation des émotions par les enfants.
Les résultats montrent que les émotions représentées par des expressions
faciales et donc basées sur des configurations du visage sans aucun contexte
peuvent être comprises relativement tôt par l’enfant, pour autant que l’on pré-
sente des émotions de base culturellement ciblées. Une progression importante
est observée entre 4 à 6 ans. L’émotion de joie est la mieux reconnue, quel
que soit l’âge ce qui correspond aux données de la littérature (Widen, 2019).
L’expression faciale représentant la peur se distingue des autres émotions en
restant encore difficilement reconnue à l’âge de 8-10 ans. Notons que cette
émotion est mieux reconnue lorsqu’elle est accompagnée d’un contexte (pré-
sentation sous forme d’histoire). Cela confirme les observations de Smiley et
Huttenlocher qui déjà en 1989 montraient que l’émotion de peur au sein d’une
histoire était relativement bien reconnue par les jeunes enfants. Il convient de
souligner la différence de résultats avec la recherche de Widen et Russell (2010).
Ces derniers ont montré des réponses attendues plus précoces pour les his-
toires que pour les visages. Dans leur situation, les émotions étaient plus com-
plexes, puisqu’il y avait des émotions comme l’embarras, la compassion ou la
honte. La représentation conventionnelle de ces émotions sur l’expression d’un
visage est comprise plus tardivement par les enfants.

Dans nos situations, lorsque la modalité de présentation de l’émotion est
une histoire, on observe un développement plus progressif et tardif de la com-
préhension des émotions conventionnellement reliées à un récit. Ceci peut être
mis en lien avec le fait qu’une telle reconnaissance nécessite une compétence
supplémentaire : l’inférence des états mentaux d’autrui. Selon Thommen et
Guidoux (2011), différentes étapes s’observent dans le développement de cette
habileté souvent appelée théorie de l’esprit.

Il est important de souligner que lorsque les émotions dans le contexte
d’une histoire sont analysées individuellement, nous notons des patterns dis-
semblables. En effet, certaines émotions se démarquent ; la joie est déjà très
bien reconnue par des enfants de 4-5 ans. Une progression dans la reconnais-
sance de la tristesse et de la peur est observée jusqu’à 6-7 ans alors que la
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reconnaissance de la surprise et de la culpabilité semble quant à elle s’améliorer
encore après l’âge de 7 ans. Notre procédure de recueil des données par ses
questions ouvertes dans un premier temps puis par des choix multiples en cas
de réponse ambiguë de l’enfant offre l’avantage d’une évaluation plus clinique
du raisonnement émotionnel.

Notre étude présente des limites dont il est important de tenir compte
dans l’interprétation des résultats. Les performances aux épreuves proposées
atteignent rapidement un plafond, notamment lorsqu’il s’agit des épreuves dans
lesquelles les émotions sont présentées sous forme d’expressions faciales et
plus particulièrement pour les émotions de joie et de tristesse. Ainsi pour obser-
ver le développement de la reconnaissance de ces émotions, il serait intéressant
de faire passer ces épreuves à des enfants plus jeunes. Il serait également inté-
ressant de multiplier les visages exprimant les émotions. Ces éléments sont à
considérer pour une prochaine étude. En effet, lors de la présentation des
émotions sous forme d’histoires, deux vignettes différentes sont proposées
pour la même émotion. Les analyses ont montré qu’il existait des performances
de reconnaissance différentes en fonction des vignettes représentant la même
émotion. Pour pallier ce biais, la présentation d’un plus grand nombre de scéna-
rios par émotion devrait être envisagée. Dans le test de cette recherche, il y
avait malheureusement un terme inadéquat (terrifiant) dans le récit sur la peur.
C’est un récit qu’il faudrait modifier à l’avenir.

Grâce à la mise en commun de données recueillies dans plusieurs contextes,
nous avons pu montrer l’intérêt de l’épreuve et l’offrir ainsi aux personnes
intéressées à évaluer le développement de la compréhension des émotions
auprès de populations au développement typique ou atypique. Ce test pourra
donc être fructueusement utilisé par les professionnels qui interviennent auprès
d’enfants.
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ANNEXE

HISTOIRES (PARTIE B)

Au terme de chaque histoire, on demande à l’enfant comment se sent le
protagoniste et pourquoi.

1. Joie. C’est l’histoire de Tom. Tom est dans sa chambre. La porte est ouverte
et il voit son père. Le père de Tom apporte un nouveau tricycle de marque dans
la chambre et le donne à Tom.

2. Tristesse. C’est l’histoire de Cindy et Marie. Cindy et Marie sont amies. Elles
vont ensemble à l’école. Et un jour après l’école, Cindy et Marie décident de
manger une glace. Pendant qu’elles sont en train de parler, la boule de glace de
Cindy tombe par terre.

3. Colère. C’est l’histoire de Pierre. Pierre est assis dans le fauteuil du salon. Il
regarde la télévision. Son frère Eric rentre dans la pièce. Eric s’avance et éteint la
télévision.

4. Peur. C’est l’histoire de Jules. Jules est en train de jouer dans sa chambre.
Soudain il entend un terrible bruit. Il n’a jamais entendu un bruit aussi terrifiant
auparavant.

5. Surprise. C’est l’histoire de Katy. Katy a un gros ballon rouge. Elle le lance
contre le mur et il rebondit. Elle lance encore une fois le ballon et il reste collé
au mur.

6. Culpabilité. C’est l’histoire de Mathieu. Mathieu est en train de regarder dans
le sac à main de sa mère. Il en sort un paquet de chewing-gums. Puis sa mère
arrive dans la pièce. Elle voit Mathieu avec le paquet de chewing-gums. Quand elle
le voit avec le paquet de chewing-gums, elle met ses mains sur ses hanches.

7. Culpabilité. C’est l’histoire de Paul et Julie. Paul et Julie sont amis. Ils jouent
dans le jardin de Paul. Paul lance des cailloux à travers le jardin. Sa mère sort de
la maison. Quand elle le voit lancer des cailloux, elle secoue son doigt devant lui.
Puis elle rentre dans la maison. Paul lance encore un caillou. Mais cette fois-ci, il
le lance sur la tête de Julie qui s’enfuit en pleurant.

8. Neutre. C’est l’histoire de Claire. Claire et son frère sont devant la télévision
après le dîner. Claire regarde le poisson dans l’aquarium. Son frère regarde la
télévision. Comment se sent Claire ?

9. Neutre. C’est l’histoire d’Alice. Alice dort dans son lit. Sa sœur aussi est
endormie. Alice et sa sœur dorment dans la même chambre.

10. Surprise. C’est l’histoire de Frank. Frank est assis sur un oreiller. Il regarde
un livre d’images. Soudain toutes les lumières s’éteignent. Et il ne sait pas pourquoi
elles se sont toutes éteintes.

11. Peur. C’est l’histoire de Marion. Marion est allée faire les courses avec sa
mère. Elles sont allées à l’épicerie. Elles sont allées acheter à manger pour dîner.
Quand elles sont dans le magasin, Marion est séparée de sa mère. Elle regarde
autour d’elle et ne voit plus sa mère nulle part.

12. Colère. C’est l’histoire de Laurent. Laurent joue avec des cubes. Il construit
une très haute tour. Suzy arrive et démolit la tour avec son tricycle.

13. Tristesse. Est-ce que tu sais ce que c’est la Saint-Valentin ? (Expliquer à
l’enfant qui ne sait pas que c’est une fête pour laquelle on s’échange des cartes.)
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Évelyne Thommen, Laetitia Baggioni, Aline Veyre & Michèle Guidetti434

C’est l’histoire de Paul. C’est le jour de la Saint-Valentin. Les enfants de l’école de
Paul ont fabriqué des cartes de Saint-Valentin qui ressemblent à des petits cœurs.
Ils se sont offert les cartes les uns aux autres. Tous les enfants reçoivent beaucoup
de cartes des autres sauf Paul. Paul n’en a eu aucune.

14. Joie. C’est l’histoire de Romain. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Romain.
Il y a un goûter pour son anniversaire. Tous ses amis sont là. Il y a aussi son frère
et sa sœur. Romain a un gros gâteau d’anniversaire avec des bougies dessus. Il
éteint les bougies en soufflant très fort.
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