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Pierre Gosselin 
Éco/e de Psychologie, Université d'Ottawa 

LA RECONNAISSANCE DE L'EXPRESSION 

FACIALE DES ÉMOTIONS 

INTRODUCTION 

Quels sont les développements récents qui ont nourri la réflexion dans 

le domaine de la reconnaissance de I'expression faciale des émotions? Trois 

questions nous sont apparues recevoir au cours des derniêres années une 

attention particuliêre. Les deux premiêres font référence, en raison de leur 

ampleur, à des problématiques persistantes dans le domaine de I'émotion. 

II s'agit de la question de la structure de I'information fournie par le 

comportement expressif et de celle de la portée universelle de cette 

information. Ces deux questions ont fait I'objet de débats théoriques récents 

et ii nous apparaít important de les évoquer: La troisiême question concerne 

I'appréciation de I'authenticité de I'expression émotionnelle. Les travaux des 

derniêres années ont permis de mieux documenter les mécanismes de 

régulation des comportements expressifs, comme le masquage, I'atténuation, 

I'amplification et la simulation des émotions. Dans le cadre de notre 

recension des travaux, nous examinerons la qualité des jugements dans 

I'appréciation de I'authenticité de I'expression ainsi que les facteurs qui la 

déterm i nent. 

LA STRUCTURE DE L'INFORMATION FOURNIE PAR L'ACTIVITÉ DU VISAGE 

Lune des grandes questions fondamentales de la psychologie de I'émotion 

concerne la structure des phénomênes qui sont désignés par ce terme 

(Frijda, 1986). Ce problême est celui qui a probablement le plus posé 

obstacle à I'étude psychologique des émotions. La raison principale semble 
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en être la complexité des phénomenes couverts sous le terme émotion 

ainsi que la difficulté de les situer par rapport à ceux qui sont englobés 

dans le domaine, encore plus vaste, de I'affectivité. 

Les discussions théoriques qui ont entouré cette question ont été 

stimulées récemment par une série d'articles publiés par Ortony et Turner 

( 1990), Ekman ( 1992) et Izard (1992). Dans leu r article , Ortony et Turner 

( 1990) mettent en question I'existence des émotions fondamentales 

postulées par les théories psychoévolutionnistes. La critique des auteurs 

porte sur I'appui empirique de la primauté biologique et psychologique des 

émotions fondamentales, sur le caractere irréductible de cel les-c i, sur le 

nombre d'émotions fondamentales et sur la possibilité d'expliquer la diversité 

de la vie affective à partir des émotions fondamentales. Cet article a été 

suivi d'une vive réaction des théoriciens psychoévolutionnistes (Ekman, 1992; 

Izard, 1992) qui ont fait valoir I'ampleur des données empiriques en faveur 

de I'existence des émotions fondamentales. 

Selon la perspective psychoévolutionniste (Ekman, 1977, 1984, 1992; Izard, 

1977, 1990; Plutchik, 1980; Tomkins, 1982), la vie émotionnelle est un tissu 

complexe composé d'émotions fondamentales et de structures affectives

-cogn itives. Les émotions fondamentales sont des catégories discretes 

d'émotions et chacune de celles-ci se caractérise par un patron express if, 

physiologique et phénoménologique qui lui est propre. De plus, chacune 

d'elles possede une fonction adaptative qui se présente sous la forme d'une 

tendance à I'action. L'expression et la reconnaissance des émotions 

fondamentales jouent un rôle important dans la régulation du comportement 

social de I'espece. Elles favorisent la cohésion sociale et permettent une 

réduction des conflits interindividuels. Sept émotions fondamentales font 

I'objet d'un fort consensus parmi les théoriciens psychoévolutionnistes : la 

joie, la peur, la colere, la surprise, la tristesse, le dégout et le mépris. 

Dans leur plaidoyer en faveur des émotions fondamentales, Ekman ( 1992) 

et Izard ( 1992) font ressortir divers arguments qui attestent leur fondement 

biologique. Premierement, ii ex iste des changements physiologiques, 

notamment au niveau des systemes nerveux périphérique et central, qui 

caractérisent les émotions fondamentales. Deuxiemement, les émotions 

fondamentales sont caractérisées par des expressions faciales qui sont 

universelles. Troisiemement, ces expressions faciales émergent au cours des 

prem iers mois de la vie. Quatriemement, ces émotions existent auss i chez 



d'autres primates. Cinqu iemement, bien que la question du nombre exact 

d'émotions fond amentales demeure ouverte, le désaccord entre les 

théoriciens psychoévolutionnistes est moindre que ce qui est affirmé par 

Ortony et Turner (1990). II exist e un fort consensus pour au moins six à 

sept émotions fondamentales. 

Nous évoquons ici cette controverse sur I'existence des émotions 

fondamentales parce qu'el le est éminemment pertinente au domaine de la 

reconnaissance de I'expression émotionne ll e. El le nous conduit à nous 

questionner sur la structure de I'information fournie par les canaux expressifs. 

Ekman ( 1992) et Izard ( 1992) présentent plusieurs argument s montrant 

que les canaux expressifs communiquent des émotions fondament ales. Ils 

présentent aussi plusieurs données montrant que certaines expressions 

faciales émoti onne ll es sont reconnues universe llement. Cependant, ces 

données ne représentent que les premiers jalons d'une réponse à la question 

générale de la structure de I' information fournie par les canaux expressifs. 

Plusieurs quest ions p lus spécifiques demeurent ouvertes. Ainsi, les 

caractéristiques des réponses expressives qui permettent aux décodeurs de 

les interprét er comme des émotions fond amentales sont encore peu 

documentées . Ex iste-t- il plusieurs expressions qui permettent de 

communiquer une même émotion fondamentale? Si ou i, ces expressions 

commun iquent-elles quelque chose de plus spécifique sur I'émotion? II est 

enfin une autre question qui demeure ouverte: celle de la valeur du concept 

de prototype dans I'étude de la reconna issance de s expressions 

émotionne ll es . Dan s les paragraphes qui su ivent, nous exposerons et 

discuterons les résu ltats des études récentes qui ont tenté d'apporter une 

réponse à ces questions. 

La richesse du répertoire expressif 

L'idée selon laquelle une émotion fondamentale peut être communiquée 

par plusieurs expressions différentes a été suggérée par Ekman et Friesen 

( 1978, 1986). Sur la base d'an~lyses rétrospectives de leurs études inter 

culture ll es, ces auteurs ont proposé un répertoire facial des émotions 

fondamentales. Au total, pres d'une centaine expressions sont comprises dans 

ce répertoire. La diversité des expressions varie selon I'émotion. On ne 

compt e que quelques expressions pour le mépris et la jo ie, autour d'une 
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dizaine pour la surprise et le dégout, et au delà d'une vingtaine pour la peur; 

tristesse et la colere. 

L'évaluation systématique des propositions d'Ekman et Friesen n'a été 

entreprise que tres récemment. Les premieres indications ont été rapportées 

par Wiggers (1982) qui a examiné la reconnaissance d'une dizaine 

d'expressions du répertoire ainsi que certaines de leurs variantes. Son étude 

fait mention d'un niveau élevé d'exactitude pour les expressions de joie, 

de colere, de surprise et de dégout. Par contre, I'exactitude des jugements 

fut plutôt faible pour les expressions de peur et intermédiaire pour celles 

de la tristesse. 

Plus récemment, Gosselin et Kirouac (1995) ont examiné la 

reconnaissance d'une trentaine d'expressions du répertoire d'Ekman et 

Friesen (1978). Les résultats montrerent que les expressions de joie, de 

colere, de surprise et de tristesse furent tres bien reconnues. Des résultats 

plus partagés furent cependant obtenus dans les cas de la peur et du dégout. 

Seulement deux des six expressions de dégout examinées furent reconnues 

avec une forte exactitude et aucune des six expressions de peur examinées 

ne fut fortement reconnue. 

Les données actuelles portent donc à croire que plusieurs expressions 

peuvent communiquer une même émotion fondamentale. L'examen du 

répertoire facial est cependant loin d'être complété et d'autres recherches 

devront être conduites pour mieux apprécier la diversité des expressions 

qui peuvent communiquer les émotions fondamentales. 

La spécificité de I'information fournie par les expressions émotionnelles 

Le fait que plusieurs expressions peuvent communiquer une même 

100 émotion fondamentale nous conduit à la deuxieme question que nous avons 

formulée plus haut: ces expressions communiquent-elles quelque chose de 

plus spécifique sur I'émotion? Les données disponibles sur cette question 

se limitent actuellement aux expressions du dégout. 

A I'intérieur d'une série de trois études, Rozin, Lowery et Ebert (1994) 

ont examiné I'interprétation que des décodeurs faisaient de neuf expressions 

faciales de dégout. Plus spécifiquement, les décodeurs devaient choisir 

I'expression du visage qui correspondait le mieux à la réaction d'une 

personne dans diverses situations. Plus d'une cinquantaine de situations 



étaient décrites aux participants. Elles faisaient référence à des stimulations 

sensorielles désagréables ou irritantes (gustatives, olfactives et visuelles), à 

des pratiques sexuelles déviantes, à des pratiques hygiéniques malsaines, à 

des contaminations inter personnelles et à des offenses morales. 

Les résultats de I'étude montrerent que les expressions impliquant le 

plissement de la peau du nez était principalement associé à des stimulations 

olfactives désagréables, que I'ouverture de la bouche et I'extension de la 

langue étaient associées à des · stimulations gustatives irritantes et que le 

relevement de la levre supérieure était associé principalement à des 

situations sociales déplaisantes ou répugnantes (pratiques hygiéniques 

malsaines, relations sexuelles déviantes, offenses morales). L'étude de Rozin 

et 01. (1994) appuie donc I'idée que les différentes expressions faciales d'une 

émotion fondamentale peuvent communiquer une information plus 

spécifique sur la nature de la situation qui provoque cette émotion. 

La notion de prototype facial 

La notion de prototype facial a été proposée pour désigner les 

expressions faciales qui sont les plus représentatives de chacune des 

émotions fondamentales et qui sont reconnues inter culturellement (Ekman 

& Friesen, 1978; Ekman, Levenson & Friesen, 1983). Bien que cette notion 

ait été proposée depu is plus d'une vingtaine d'années, les travaux de 

recherche n'ont pas encore permis de documenter de façon satisfaisante 

I'étendue et I'organisation de chacune des classes expressives. Les travaux 

de Wiggers (1982) et de Gosselin et Kirouac (1995) indiquent que 

plusieurs des prototypes proposés par Ekman et Friesen (1978) sont 

fortement reconnus par des observateurs. Cependant, cet appui empirique 

à la notion de prototype demeure assez modeste puisque rien ne garantit 101 

que d'autres configurations faciales que celles étudiées dans ces études 

ne seraient pas mieux reconnues. II conviendrait dans les années futures 

de mieux délimiter I'étendue des combinaisons d'unités d'action qui sont 

interprétées comme étant représentatives de chacune des émotions 

fondamentales et d'identifier parmi elles celles qui génerent les niveaux 

de reconnaissance les plus élevés. 

Par ailleurs, une meilleure connaissance des prototypes faciaux exigera 

que la structure même de ces signaux, et non seulement I'interprétation à 



laquelle ils peuvent donner lieu, soit examinée plus en détail. L'universal ité 

de la reconnaissance de certaines configurations faciales a constituée jusqu'à 

présent la principale évidence de I'ex istence de prototypes. Le critere de 

reconnaissance ne pourrait cependant suffire à lui seul pour établir que les 

configurations en question sont effectivement émotionnel les. II se pourrait 

que les configurations faciales que des observateurs indépendants identifient 

comme étant les plus représentatives des émotions soient en fait des entités 

idéales, des constructions de I'apparei l cognitif, et qu'elles ne sont jamais 

ou rarement observées dans la réalité. Cette interprétation a été proposée 

récemment par Carro ll et Russell ( 1997) pour expliquer le fait que les 

prototypes faciaux sont rarement observés lorsque des émoti ons sont 

exprimées. Selon ces auteurs, les patrons d'activité fac ial e qui accompagnent 

les émotions seraient tres variables, impliqueraient majoritairement des 

combinaisons d'un nombre réduit d'unités d'action et se caract ériseraient 

par une structure component ielle (Scherer; 1984; Sm ith & Scott, 1997). 

Référant aux divers travaux réalisés en sciences cogn itives sur la formation 

des prototypes (Nosofsky, 1992; Posner & Keele, 1968), Carroll et Russell 

émettent I'hypothese que les prototypes faciaux correspondraient à des 

abstractions dans lesquelles se trouvent combinées un éventail plus large 

d'unités d'action que ce qui est observé dans la vie quotidienne. Une telle 

critique fait ressortir les limites des connaissances qui peuvent être acqu ises 

à partir des études de jugement et la nécessité d'étudier plus intensivement 

la structu re physique des signaux émotionnels émis par I'être humain. 

L'UNIVERSALlTÉ DE LA RECONNAISSANCE DE L'EXPRESSION 

FACIALE DES ÉMOTIONS 

[02 L'universalité de I'information fourni e par les canaux expressifs est la 

deuxieme question qui a suscité de vives discuss ions au cours des dernieres 

années. L'importance qu'on lui accorde est liée au fait qu'elle se rattache à 

la question plus large des déterminants biologiques de I'émotion. 

Selon les théories psychoévolutionnistes (Ekman, 1977, 1984; Izard, 1977, 

1990; Plutchik, 1980), I'expression spontanée des émotions résu lte de 

I'activation d'un programme déterminé génétiquement. L'une des implications 

de ce déterminisme est qu'il exist e un réperto ire expressif commun à 

I'espece humaine. Dans la mesure ou ce répertoire existe, I'informati on qu'il 



véh icu le doit avoir une portée transculturelle. Ceci dit. les versions récentes 

des théories psychoévolutionnistes admettent I'existence d'un déterminisme 

culturel, lequel affecterait la régulati on du comportement émotionnel ainsi 

que la conceptualisation des émotions. 

A ce déterminisme biologique, s'est opposée historiquement la th ese 

relativiste, principalement soutenue par des anthropologues, des sociologues 

et des psychologues sociaux (Birdwhiste ll , 1970; Harré, 1986; Lutz, 1982). 

La these relativiste met I'accent sur les variations cu lture lles qu i caractérisent 

le comportement émotionnel. Les vers ions les plus extrêmes de cette these 

affirment que le comportement émotionnel est essentiel lement un produit 

culturel, modelé par les valeurs, les croyances et I'organisation particuliere 

d'un groupe social . D eux préd ict ions sont autorisées à partir de cette 

perspective. Premierement. Ia reconnaissance des expressions émotionnel les 

doit se caractériser par I'existence de niveaux de compétences inégaux entre 

les cultures. En particu li er, les individus d'un groupe social donné devraient 

mieux reconnaílre leurs propres expressions que cel les des autres groupes. 

Deux iemement, les niveaux de reconnaissance des expressions des autres 

groupes sociaux ne devraient être supérieurs au hasard que dans la mesure 

ou I' apprenti ssage des normes cu ltu relles de ces autres groupes a été 

poss ible. Les groupes sociaux isolés ne devraient pas pouvoir reconnaí'tre 

les expressions émotionnelles des autres groupes. 

La question de I'universalité de I'information fournie par les canaux 

expressifs a fait I'objet de vastes programmes de recherche inter culturelle 

à partir de la fin des années soixante (Ekman, Sorenson & Friesen, 1969; 

Ekman et Friesen, 197 1; Izard, 197 1) et plusieurs recherches d'envergure 

ont eu lieu récemment (Ekman & Friesen, 1986; Ekman et 01., 1987; Haidt 

& Kelner, 1999; Matsumoto & Ekman, 1989, Russell, Lew icka & Niit, 1989). 

En raison des difficultés méthodo logiques rencontrées dans la description 

même du comportement express if, la question de I'unive r sa lité des 103 

expressions émotionnel les a été principalement examinée à partir des études 

de reconnaissance. 

Plusieurs analyses critiques ont été consacrées à cette littérature (Ekman, 

1972, Ekman, 1982; Fridlund, 1994; Izard, 197 1; Mesquita & Frijda, 1992) et 

certaines d'entre elles ont pris un caractere polémique (Russell , 1994; Ekman, 

1994; Izard, 1994). L'intérêt que présentent ces polémiques est multiple. Elles 

ont conduit d'une part à une reformulation plu s préci se de la these 

universaliste, en corrigeant notamment certaines erreurs d'interprétation 



dont elle a fait I'objet. Elles ont donné lieu d'autre part à une évaluation 

critique des données empiriques qui sont disponibles sur cette question, 

permettant, en autres, une mise en perspective des faits d'observation les 

plus saillants. Enfin, elles ont permis, dans une certaine mesure, de dégager 

de nouvelles orientations de recherche. 

La these universaliste 

À I'intérieur de leurs écrits, les défendeurs de la position universaliste 

(Ekman, 1994; Izard, 1994) sont d'abord conduits à identifier et à préciser 

les principales propositions théoriques de la perspective psychoévolutionniste. 

Selon cette perspective, I'expression spontanée des émotions est le résultat 

de I'activation d'un programme affectif faisant suite à la perception et à 

I'interprétation de certaines catégories d'événements. Ce programme 

affectif est déterminé génétiquement et permet une réaction rapide de 

I'organisme. 

La premiere conséquence de I'existence d'un répertoire émotionnel 

commun à I'espece humaine est le fait qu'il doit exister une certaine quantité 

d'expressions émotionnelles qui sont reconnues universellement. II ne s'agit 

pas de toutes les expressions émotionnelles, mais seulement de celles qui 

correspondent aux expressions spontanées faisant partie du répertoire . La 

mise à I'épreuve de cette proposition nécessite donc de la part des 

chercheurs des efforts particuliers dans la sélection des stimuli. 

La deuxieme précision concerne le critere de performance qui doit être 

utilisé pour évaluer la reconnaissance . Formellement, la reconnaissance 

implique un niveau de performance supérieur au hasard, ce qui, selon Ekman 

(1994), serait une condition suffisante. Plusieurs facteurs font qu'on ne peut 

104 s'attendre d'emblée à une reconnaissance parfaite. D'une part, la 

conceptualisation des émotions differe selon les cultures, ce qui fait qu'iI n'est 

pas aisé de trouver des termes émotionnels équivalents d'une culture à 

I'autre. De plus, même à I'intérieur des collectivités qui partagent la même 

langue, un même mot peut avoir des connotations différentes. Enfin, les 

difficultés techniques qui se présentent dans la réalisation des études peuvent 

conduire à une sous-estimation des capacités des sujets. Ce problême se 

pose de façon plus particuliêre avec les populations isolées, étrangêres aux 

études scientifiques. 



Enfin, les défenseurs de la these universaliste rappellent que la perspective 

psychoévolutionniste ne nie pas I'influence de la culture sur I'expression et 

la reconnaissance des émotions. La théorie neuroculturelle (Ekman, 1977, 

1984) et la théorie des émotions différentielles (Izard, 1977, 1991) 

contiennent des propositions spécifiques touchant I'influence du milieu sur 

I'induction des émotions et sur la régulation des comportements expressifs. 

II en découle que I'existence de niveaux différents de reconnaissance entre 

les cultures n'est pas un argument qui contredit la these universaliste. II peut 

exister à la fois des expressions universelles et d'autres qui relevent des 

acquisitions culturelles. 

Convergence des observations 

Suite aux analyses critiques de la littérature que I'on retrouve dans les 

derniers débats théoriques (Ekman, 1994; Izard, 1994, Russell. 1994), ii est 

permis d'identifier plusieurs faits d'observation particulierement robustes 

autour desquels se dégage un consensus entre les auteurs. 

I . Les membres de plusieurs pays occidentaux ou occidentalisés 

parviennent à bien reconnaí'tre les expressions faciales des membres 

des autres pays. 

Le premier fait d'importance, et certainement le plus documenté, 

concerne la reconnaissance de I'expression faciale dans les pays occidentaux 

ou occidentalisés. Les études menées dans plus d'une trentaine de pays, en 

Europe, en Amérique et en Asie, indiquent que les membres d'un pays 

donné réussissent à reconnaí'tre les expressions faciales des membres des 105 

autres pays (Ekman, 1972; Ekman & Friesen, 1986; Ekman et 01. 1987; Izard, 

1971). Le niveau de performance des sujets n'est pas simplement supérieur 

au hasard, ii est élevé pour la plupart des émotions fondamentales. Ce 

résultat est en accord avec la these universaliste, mais ii n'en constitue qu'un 

appui partiel. En effet. comme la majorité des études ont porté sur les 

populations de pays industrialisés ayant des échanges culturels et 

commerciaux entre eux, les forts pourcentages de reconnaissance pourraient 

aussi traduire I'apprentissage des normes culturelles. 
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2. Les membres de populations isolées sur le plan culturel parviennent 

à reconnaí'tre les expressions fac iales des membres des autres 

collectivités. 

Les données les plus déc isives proviennent des études faites aupres 

de popu lations isolées sur le plan culturel, c'est à dire de groupes cu lturels 

n'ayant pas eu I'occasion de faire I'apprentissage des normes culturel les 

des pays occidentali sés. De te ls groupes existaient toujours dans le début 

des années 1970 , notamment en Nouvelle-G uinée et à Bornéo. Les 

résu ltats de ces études montrent que plusieurs groupes culturels isolés 

(Fore, Dani, Sadong, Bahinemo) parviennent à reconnaílre les expressions 

faciales des membres de cu ltures occ identali sées (Ekman, Sorenson & 

Friesen, 1969; Ekman & Friesen, 197 1; Sorenson, 1975, 1976) . Un te l résu ltat 

appuie la position un iversaliste et est difficilement conciliable avec la these 

relativiste. 

3. Le niveau de reconnaissance des expressions faciales varie en fonction 

des groupes culturels . 

Bien que les membres d'un groupe cu lturel parviennent à reconnaí'tre 

les expressions faciales des autres groupes culturels, plusieurs études 

révelent que le niveau de performance n'est pas uniforme d'une cu lture 

à I' autre pour certaines émotions ( Izard, 1971 ; Ekman et 0/. 1987 , 

Matsumoto, 1992; Matsumoto & Ekman, 1989). C'est le cas, plus 

particulierement, de la peur; de la co lere et du dégoOt. Ces différences 

pourraient refiéter I'existence de variations culturelles dans I'encodage des 

expressions (Markham & Wang, 1996) . Elles pourraient aussi résulter de 

certains biais ethniques de jugement (Kilbride & Warczower, 1983) ou de 

certaines regles cu lturel les de décodage (Biehl et 01. , 1997). II est également 

possible que ces différences so ient attribuables à I'imperfection des 

mesures de la reconnaissance. Les variations culturelles qui existent dans 

la conceptualisation et le lexique des émotions (Matsumoto & Assar; 1992) 

font qu'il n'est pas aisé d'assurer I'équivalence des tâches de jugement. 

Quant au niveau plus faible de reconnaissance atteint par les membres 

des groupes cu lture ls isolés, ii pourrait tradu ire, se lon Ekman (1994), le 



manque de familiarité de ces groupes avec le rôle de participants dans 

des études scientifiques. 

4. Les études de jugement impliquant un choix forcé ont généré des niveaux 
de reconnaissance interculturelle plus é/evés que celles faisant appel à une 
désignation verbale Iibre. 

Les études ayant rapporté les niveaux de reconnaissance interculturelle les 

plus élevés ont soumis les décodeurs à une tâche dans laquelle ils devaient 

choisir, parmi plusieurs termes émotionnels proposés, celui qui correspondait 

à I'expression faciale. Lorsque les sujets doivent choisir le terme émotionnel 

qui leur vient spontanément à I'esprit, le niveau d'accord est sensiblement plus 

faible. Cette observation est révélatrice, selon Russell (1994), des variations 

culturelles dans la conceptualisation des émotions et conséquemment dans le 

lexique propre à chaque langue. II importe toutefois de dire que I'on retrouve 

cette différence entre les deux types de tâche à I'intérieur d'un même groupe 

culturel. Elle traduirait donc plus fondamen-talement une variabilité dans la 

compréhension et I'utilisation du langage (Ekman, 1994; Izard, 1994). Une étude 

récente de Haidt et Keltner (1999) montre par ailleurs que les jugements 

produits avec la désignation verbale libre conduit à des résultats três convergents 

avec ceux obtenus avec la méthode de choix forcé, suggérant que les forts 

niveaux de reconnaissance obtenus avec ce dernier type de jugement ne sont 

pas le produit d'un artefact méthodologique. 

Cette différence entre les deux tâches de jugement est intéressante parce 

qu'elle souligne à quel point le niveau d'analyse choisi a un impact sur la 

mise en évidence des universaux. Comme le soulignent Mesquita et Frijda 

(1992), la question de I'universalité peut être examinée à des niveaux plus 

ou moins abstraits. Les évidences les plus fortes de I'existence des universaux 107 

proviennent des études impliquant un niveau de traitement plus abstrait. 

C'est le cas lorsque la tâche de jugement implique un choix forcé. Les 

décodeurs doivent alors associer une expression faciale à une catégorie 

émotionnelle, c'est-à-dire à une entité abstraite à laquelle se trouvent 

subsumées des réalités plus concrêtes. Lorsque la tâche de jugement 

implique une désignation verbale libre, les influences culturelles et 

interindividuelles se manifestent davantage, introduisant une variabilité qui 

peut masquer I'existence des universaux. 



Direction future de la recherche 

Les études de jugement ont permis d'apporter plusieurs éléments de 

réponse à la question de I'universalité de la reconnaissance des expressions 

faciales des émotions. II est toutefois un aspect de la démonstration qui 

requiert une meil leure documentation. II s'agit du caractêre véritablement 

émotionnel des expressions faciales qui ont généré de forts niveaux de 

reconnaissance sur le plan inter cu lturel . Ce point est probablement le plus 

crucial de ceux soulevés par les critiques de la position universaliste (Fridlund, 

1994; Russell, 1994). II conviendrait de démontrer que ces expressions sont 

valides et qu'elles ont une valeur écologique . Si elles remplissent 

effectivement ces conditions, des études de composantes devraient révéler 

qu'elles ont une forte probabilité d'apparition lorsque des membres de 

cu ltures diverses expriment spontanément une émotion. Les indications de 

cette nature demeurent encore aujourd'hui peu nombreuses. 

LE jUGEMENT DE L'AUTHENTICITÉ DE L'EXPRESSION FACIALE DES ÉMOTIONS 

Les mécanismes de contrôle des comportements expressifs contribuent 

grandement à complexifier le processus de communication des émotions. Le 

fait que I'être humain puisse atténuer, amplifi er, simuler et masquer son 

expression émotionnelle (Ekman, 1977, 1993) augmente considérablement la 

difficulté d'interprétation des messages émotionnels. Les conséquences du 

contrôle varient en fonction des stratégies particuliêres employées par 

I'encodeur. Latténuation et I'amplification, par exemple, peuvent conduire le 

décodeur à sous estimer ou à surestimer I'intensité de I'émotion. Dans les cas 

extrêmes d'atténuation, ii est même probable que I'émotion puisse ne pas être 

108 détectée. La simu lation et le masquage, de leu r côté, risquent d'engendrer 

une interprétation tout à fait erronée de la nature de I'émotion ressentie. 

Les erreurs d'interprétation susceptibles de résulter des stratégies de 

contrôle ne sont pas nécessairement dommageables pour le décodeur. Selon 

Saarni et Lewis (1993), la dissimulation de I'émotion est fréquemment utilisée 

pour ménager les sentiments de I'entourage social et favoriserait de la sorte 

des échanges sociaux plus harmonieux. La capacité à détecter la tromperie 

devient cependant avantageuse lorsqu'elle permet au décodeur de se 

soustraire à des manipulations expressément destinées à lui nuire. 



Pour juger I'authenticité de I'expression émotionnell e, les décodeurs 

disposent d'une certaine quantité d'indices. Ainsi, les expressions faciales 

simulées sont plus souvent asymétriques que ne le sont les expressions 

authentiques (Ekman, Hager & Friesen, 1981; Hager & Ekman, 1985) et elles 

présentent une dynamique de contraction musculaire plus irréguliêre (Hess 

& Kleck, 1990; Weiss, Blum & Gleberman, 1987). De leur côté, les expressions 

faciales produites pour masquer une émotion se distinguent des expressions 

authentiques par I'absence de certaines composantes faciales. Lorsqu'une 

personne ressentant la peur ou le dégout simule la joie, la contraction de 

I'orbicu laris oculi, produisant la levée des joues et tirant la peau autour des 

yeux vers I'intérieur des orbites oculaires, est moins fréquente que lorsque 

I'expression est authentique (Ekman, Friesen & O'Sullivan, 1988). 

Que nous révêlent les travaux portant sur I'appréciation de I'authenticité 

des expressions émotionnell es? Une premiêre série de travaux ont porté 

sur la capacité des décodeurs à distinguer entre les expressions authentiques 

et les expressions de masquage. Par expression de masquage, nous désignons 

ici I'expression émotionnel le qui est simulée alors que I'encodeur ressent 

une émotion différente. Dans la plupart des travaux que nous rapportons, 

ii s'agit de la simulation d'une émotion plaisante alors que I'émotion ressentie 

est déplaisante. 

La majorité de ces travaux indiquent que les décodeurs sont capables, 

dans certaines conditions, de faire la distinction entre les deux classes 

d'expressions (DePau lo, 1988, Ekman & Friesen, 1974; Ekman, O'Sullivan, 

Friesen & Scherer, 1991; O'Sullivan, Ekman, Friesen & Scherer, 19 85; 

Zuckerman, Koestner & Coi leia, 1985). En général, la sensibilité des décodeurs 

est três modeste, les taux de réussite ne dépassant guêre 60% dans une tâche 

ou le pourcentage attribuable au hasard est de 50%. Le canal de 

communication affecte sensiblement la qualité des jugements. Le canal facial, 

notamment, conduit à des jugements moins exacts que ceux produits à partir 109 

des canaux gestuel (Ekman & Friesen, 1974) et audio (Zuckerman et 01., 1985). 
Des niveaux de réussite à peu prês comparables ont été obtenus dans 

la discrimination entre les expressions simulées et authentiques. Gosselin 

& Kirouac (1994) rapportent des niveaux de performance variant entre 51 % 

et 62%, selon les canaux de commun ication auxquels avaient accês les 

décodeurs. L'infériorité du canal facial par rapport au canal audio n'a pas 

été reproduite dans cette étude. II est probable que cette divergence des 

résultats refi ête une différence entre le masquage et la simulation de 



I'émotion. La présence de I'émotion ressentie, dans le masquage, pourrait 

interférer avec la production de I'émotion simulée et cette interférence 

pourrait s'exercer plus fortement sur le canal vocal. 

La présence d'un biais dans le jugement de I'authenticité contribue à la 

modeste performance que I'on retrouve. Tant dans les tâches impliquant la 

discriminations entre les expressions authentiques et de masquage (DePaulo, 

Stone & Lass iter, 1985; Zuckerman, Koestner, Coi leia & Alton, 1984) que 

celles impliquant la discrimination entre les expressions authentiques et 

simulées (Gosselin & Kirouac, 1994; Gosselin, Kirouac & Doré, 1995; Hess 

& Kleck, 1994), les décodeurs sont enclins à croire en I'authenticité de 

I'express ion. La sign ification de ce biais demeure obscure. L'une des 

interprétations possibles serait qu'il reflete une croyance selon laquelle les 

gens sont généralement honnêtes dans la vie quotidienne. Certains pensent 

même qu'une telle croyance représente un postulat indispensable à 
I'établissement et au fonctionnement des systemes de communication. 

II existe des différences interindividuelles importantes dans I'habileté à 

juger I'authenticité. Certaines personnes dont la profession implique des 

habiletés dans ce domaine réussissent nettement mieux que la population 

générale. C'est le cas des agents des servi ces secrets américains dont la 

performance s'est avérée nettement supérieure au personnel des autres 

corps d'emploi (Ekman & O'Sullivan, 1991). 

Plusieurs facteurs semblent entrer en jeu dans la réussite au jugement 

de I'authenticité. D 'abord, I'expérience avec les contextes de tromperie et 

I'attention prêtée au comportement non verbal semblent déterminantes. 

C'est ce que suggere la su périorité des agents des services secrets par 

rapport aux autres corps d'emploi. De plus, on note, chez cette population 

particuliere, que les agents les plus étroitement impliqués dans les 

interrogato ires réussissent mieux que ceux dont le travail comporte 

110 principalement des tâches administratives (Ekman & O'Sullivan, 1991). 

La réuss ite à détecter la tromperie n'est pas reliée à la confiance que 

les décodeurs ont en leu r propre jugement. Elle est .plutôt reliée à la 

flexib ilité du décodeur à fonder son jugement sur des indices compor

tementaux variés. Cette flexibilité est avantageuse parce que les indices 

révélateurs de la tromperie ne circulent pas toujours dans le même canal 

mais fluctuent d'un canal à I'autre en fonction du temps. Le probleme 

rencontré par plusieurs décodeurs est qu'ils se concentrent sur des indices 

qui ne sont pas révélateurs de la tromperie, comme par exemple la direction 



du regard (Hess & Kleck, 1994). Ils ont aussi tendance à confondre les signes 

de nervosité avec les indices de tromperie . Comme des encodeurs peuvent 

à la fois exprimer honnêtement leurs émotions et manifester de la nervosité, 

cette confusion rédu it I'exactitude de leu r jugement. 

Certaines conditions permettent aux décodeurs d'accroitre la qualité de 

leu r jugement. O'Sul livan, Ekman et Friesen ( 1988) et Frank et 01. (1993) 

rapportent que la performance des décodeurs est meil leure lorsqu'on leur 

présente successivement deux express ions, I'une honnête et I'autre 

trompeuse, et qu'ils doivent ensuite identifier cel le qui est trompeuse. On 

peut penser que cette condition de jugement faci lite le rappel des 

informations pertinentes en mémoire et conduit à une analyse comparative 

plus complete. Les résu ltats rapportés par O'Sullivan et 01. ind iquent aussi 

que I'ordre de présentation des expressions affecte la performance des 

décodeurs. Ces dern iers réussissent mieux lorsqu 'ils voient d'abord 

I'expression authentique et ensuite I'expression trompeuse. Selon les auteurs, 

ce résultat serait révélateur du processus de décision habituellement utilisé 

par les décodeurs, processus qui consiste à prendre I'expression authentique 

comme référence et à évaluer les expressions trompeuses en regard de 

cette référence. 

Le dernier aspect sur lequel nous nous pencherons concerne la possibilité 

d'accroílre I'exactitude des jugements dans I'appréciation de I'authenticité. 

Zuckerman, Koestner et Col lela ( 1985) ont examiné I'apprentissage par 

rétroaction sur la détection de la tromperie et rapportent un accroissement 

de la performance dans les trois conditions de canaux comprises dans leur 

étude (facial, aud io et fac ial+audio). De plus, I'apprentissage se généralise à 

d'autres encodeurs que ceux visés par la rétroaction. II faut sou ligner 

toutefois que les gains sont modestes, particulierement pour le canal fac ial, 

et que la performance des sujets, tout en excédant le niveau attribuable 

au hasard, demeure tres imparfaite. 

En conclusion, les études de jugement portant sur I'authenticité de 

I'expression émotionnelle sont révélatrices de deux faits principaux. En 

premier lieu, elles indiquent que le jugement de I'authenticité de I'expression 

émot ionnelle en est un qu i est imparfait. L'apprentissage dans ce domaine 

est possible, mais ii implique un entraí'nement extensif, une sensibilité et une 

attention particu lieres aux indices verbaux et non verbaux, et de la flexibilité 

dans I'utilisation de ces indices. En second lieu, ii apparaí't que le contrôle 

de I'expression émotionne lle est une entreprise assez réussie, permettant 

II I 



à I'encodeur, dans pres de 40% à 50% des cas, de cacher à ses congéneres 

son vé ritable état émotion ne l. 
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