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Pio E. Ricci Bitti 
Département de Psychologie 
Université des Études de Bologne 

LA RÉGULATION DES COMPORTEMENTS 
EXPRESSIFS ÉMOTIONNELS 

I. Les émotions et leur régulation 

L'émotion représente chez I'homme une des expenences les plus 

significatives; en effet, elle accompagne I'individ u tout le long de son 

existence pour lui fournir un modele d'adaptation quant aux interactions 

entre I'organisme et le milieu. Tous sont désormais amplement d'accord 

sur le fait que I'émotion doit être considérée comme une structure 

psychologique à I'intérieur de laquelle interviennent diverses composantes 

(Scherer, 1982): une composante cognitive ayant pour finalité I'évaluation 

de I'événement-stimulus qui provoque I'émotion; une composante 

d'activation phys iologique déterminée principalement par I'intervention du 

systeme neurovégétatif; une composante constituée par I'expression non

-verbale; une composante motivationnelle, relative aux intentions et à la 

tendance à agir/réagir; une composante subjective consistant dans le 

sentiment éprouvé par I'indi vid u. Toute s les composantes sont 

interdépendantes, synchronisées, et concourent à déterminer I'expérience 

émotionnelle, qu'il faut donc considérer comme un processus dynamique 

plutôt que comme une condition stable ou permanente [Izard 1977; 157 

Plutchik 1980; Scherer 1982J. 

Les auteurs contemporains continuent à être en désaccord quant à la 

définition des fonctions et à la signification des émotions: s'i l prévaut le 

point de vue tenant les émotions pour des mécanismes essentiellement 

adaptatifs et motivationnels, mis à la disposit ion de I'organisme pour 

affronter le milieu ambiant, I'idée que I'émotion représente une sorte 

d'interférence ou «interruption» par rapport au déroulement de séquences 

comportementales, jouit encore d'un certain crédito 



On peut considérer I'émotion comme un élément de médiation entre 

les événements environnementaux en perpétuel changement et les réponses 

comportementales de I'homme. Scherer [1982J indique trois aspects 

fondamentaux de ce processus de médiation: I'évo/uotion cognitive relevant 

de la stimulation ou de I'événement environnemental par rapport aux 

besoins, aux plans et aux préférences de I'organisme; la préporotion 
physi%gique et psych%gique à I'action nécessaire pour affronter d'une 

maniêre adéquate la stimulation; la communicotion-signo/isotion transmise par 

I'organisme face au milieu environnant de son propre état, ses propres 

intentions et réactions. 

L:évolution du systême des émotions est relativement importSJ.nte chez 

les espêces sociales: leur expression non verbale constitue une 

communication-signalisation pour les autres organismes qui peuvent en 

conséquence prévoir les comportements de I'individu qui expérimente 

I'émotion et planifier, à leur touro les actions de façon appropriée. 

L:analyse de I'expression et de la communication des émotions chez 

I'homme conduit à certaines considérations sur le problême de la régulation 

et du contrôle de ces émotions ainsi que sur les effets qu'une telle régulation 

provoque chez I'individu (cf. Fig. I). 

La régulation est une composante essentielle du processus émotionnel: 

cela signifie que les individus ne se limitent pas à «éprouver» des émotions, 

mais que de façons différentes ils «interviennent» sur leu r expérience 

émotionnelle; en fait, durant toutes les phases de cette expérience, et face 

à toutes les composantes du processus peuvent éventuellement être 

adoptées des actions régulatrices, contribuant à en moduler certains aspects. 

Pour pouvoirréaliser une régulation du processus émotionnel, I'individu doit 

être capable d'effectuer un «suivi» constant du processus en question, en 

fonction duquel ii adoptera des stratégies spécifiques de régulation(I). 

158 Presque tous les aspects de la réponse émotionnelle, on le sait, peuvent 

être soumis à des actions régulatrices, en ce sens qu'ils peuvent être, par 

exemple, inhibés, atténués, intensifiés, ou en tous cas modifiés dans leur 

expresslon. 

( I) Une telle façon de détinir la régulation des émotions laisserait à penser que I'ade 

régulateur est volontaire ; au contraire, ii convient de rappeler qu'il n'existe pas de séparation 
absolue entre des processus involontaires et des stratégies volontaires de régulation. 
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Figure I - Int erdépendance entre les aspects de I'expérience émotionnelle 



Les objectifs des processus de régulation peuvent essentiellement être 

ramenés aux suivants: réduire ou augmenter les conséquences respectivement 

négatives ou positives des réponses comportementales induites par I'émotion 

et réduire le malaise ou accentuer le bien-être dérivant de I'expérimentation 

d'une certaine émotion. Dans le premier cas, on assiste à une régulation 

des résultats comportementaux de I'émotion, dans le deuxiême, à une 

régulation intrapsychique des mécanismes d'évaluation. 

La régulation peut donc concerner les processus cognitifs; nous pouvons 

citer à ce propos les mécanismes de défense dérivant de la psychanalyse, 

moyennant lesquels I'individu se «défend» contre une émotion dans la 

mesure ou elle est désagréable ou porteur d'un état de tension non 

tolérable ou non approuvé socialement; ii en est presque de même de 

certains aspects régulateurs des mécanismes de coping intrapsychique de 

Lazarus (1966) et les concepts d'évaluation défensive et de réévaluation 

constructive de Frijda (1986) . 

. Les processus de régulation peuvent en outre intéresser les phénomênes 

d'activation physiologique, résultant de I'intervention du systême nerveux 

autonome ou végétatif; un exemple três connu de ces stratégies régulatrices 

est représenté par les techniques du biofeed-bock. D'autres mécanismes plus 

évidents et même plus analysés sont ceux de régulation mis en place à 

I'égard des expressions des émotion s, c'est-à-dire des comportements 

observables qui découlent de la réponse émotionnelle. Ici , on fera surtout 

référence à cette partie des processus de régulation. 

Par conséquent, nous pouvons considérer la régulation de I'émotion 

comme I'ensemble des stratégies adoptées par I' indiv idu pour faire 

correspondre I'expérience intérieure et la manifestation extérieure de celle

ci aux situations sociales et aux normes socioculturelles qui y sont impliquées: 

ii est donc clair que, dans un tel processus régulateur, interviennent de façon 

160 interdépendante des facteurs intérieurs, interpersonnels et sociaux. 

Si, d'une part, ii est difficile de distinguer les interrelations entre le 

comportement expressif, I'expérience subjective et I'activation physiologique 

dans la régulation de I'émotion, ii est toutefois plus aisé de reconnaí'tre le 

rôle des facteurs socioculturels; en effet, ces derniers interviennent à divers 

moments de I'expérience émotionelle: sur les stimuli qui, par le biais de 

I'apprentissage, sont en mesure de susciter des émotions précises, sur les 

rêgles qui en gouvernent la manifestation, sur la plupart des conséquences 

de I'activation émotionnelle [Ekman 1972; Scherer 1982]. 



2. Exprimer les émotions et communiquer sur les émotions 

l'extériorisation des émotions, à savoir la modalité selon laquelle les 

émotions se manifestent extérieurement à travers la mimique faciale, les 

mouvements du corps, le langage et par le biais d'autres signaux plus ou 

moins repérables, a déjà fait depu is I'antiquité I'objet de nombreuses études. 

Cependant, ce n'est qu'avec Darwin (1872) que ces recherches se sont 

concentrées systématiquement autour de la fonction et de la signification 

de I'expression émotionnelle . Vues sous I'angle plus général du rapport 

homme-milieu, les réponses émotionnelles ont été tenues pour d'importants 

facteurs intervenant dans le but de réguler de maniere adaptative la vie 

individuelle au sein d'un groupe social. L'expression et la reconnaissance 

d'états émotionnels déterminés permettent une plus grande capacité 

communicative entre I'individu et le groupe et garantissent une meilleure 

probabilité de survie à chacun d'entre eux. Pour appuyer cette these, on 

peut voir que seuls certains primates, en dehors de I'homme, possedent 

un répertoire expressif au niveau de la mimique faciale suffisamment 

différenciée pour indiquer un certain nombre d'états émotionnels de base. 

Plus on monte dans I'échelle évolutive et examine des especes vivant en 

communauté permanente, plus I'expressivité émotionnelle apparaí't 

structurée et capable de communiquer des messages précis. 

Ce n'est qu'à une époque relativement récente que les premieres intuitions 

de Darwin ont été reprises par des éthologistes et par certains chercheurs 

tels que Ekman et Friesen (1969), Izard (1971), Tomkins (1980) et par d'autres 

ayant postulé I'existence de traits panculturels et universels dans I'expression 

faciale et la reconnaissance d'états émotionnels précis. D'autre part, on a vu 

(Ekman et Friesen, 1969) que, chez I'homme, contrairement aux primates, 

I'extériorisation des émotions peut, d'une certaine maniere, être contrôlée 

intentionnellement. Ekman et Friesen (1969) ont pari é à ce propos des disploy 161 

rules, c'est-à-dire de regles d'exhibition influencées par les styles de 

comportement d'un groupe social déterminé. De plus, même si I'extériorisation 

des émotions représente un aspect capital de I'expérience émotionnelle chez 

I'homme, ii faut dire que celle-ci interagit avec d'autres composantes de 

I'émotion, telles que, en I'occurrence, I'évaluation de la situation de stimulation, 

le vécu subjectif ou la disposition à agir. Ces autres composantes permettent 

de rattacher I'activité de I'expression non verbale des émotions à des aspects 

cognitifs et motivationnels particuliers. 



En d'autres termes, même si les réponses émotionnelles font partie du 

bagage biologique de I'être humain, elles sont suffisamment sophistiquées 

pour permettre à I'individu soit une évaluation de la situation extérieure 

en perpétuel changement, soit des vécus intérieurs. C'est-à-dire qu'elles 

permettent un rapport tres souple avec le milieu. 

Le s éléments caractérisant I'extériorisation d'états émotionnels 

déterminés sont multiples et hétérogenes: parallelement à une série de 

réponses physiologiques ou d'expressions faciales qui définissent de façon 

immédiate un t ype de réaction émotionnelle (comme la peur, la joie, la 

colere, la tristesse, la surprise ou le dégout, pour rappeler celles que de 

nombreu x spécialistes et auteurs mettent au rang des émotions 

fondamentales), ii existe des messages (verbaux et non verbaux) qui servent 

à partager une expérience émotionnelle précise et d'en recueillir, entre les 

lignes, les nuances les plus infimes. Par conséquent, quand on parle de 

I'extériorisation des émotions, ii peut être utile de faire une distinction entre 

expression et communication selon la nature du message extériorisé: à 

savoir, s'il est ou n'est pas intentionnel. En effet, ce n'est pas toujours que 

les aspects expressif et communicatif co'incident. Buck (1984) a proposé une 

subdivisio n entre la communicotion spontonée, propre à un systeme 

biologiquement partagé, se référant à un code d'origine génétique (pas 

appris) et la communicotion symbolique, propre à un systeme socialement 

partagé se rapportant à un code d'origine culturelle (appris) . Pour Buck 

(1984) ii existe donc un double code interprétatif qui délimite 

I'extériorisation des émotions et qui, de maniere plus générale, représente 

sur un plan écologique le rapport entre I'homme et le milieu . L'aspect 

adaptatif de la communication spontanée se manifeste surtout dans le 

caractere non propositionnel de ce t ype de communication: aussi bien au 

niveau de la codification que de la décodification, les messages non 

162 propositionnels donnent naissance à un rapport homme-milieu qui se précise 

dans un t ype de connaissance immédiate et dans une communication 

universe llement partagée, ni volontaire, ni symbolique et ni même falsifiable . 

En revanche, la communication symbolique est caractérisée par un t ype de 

connaissance acquise par I'intermédiaire de messages propositionnels: elle 

est socialement partagée et fondamentalement intentionnelle et elle peut 

être falsifiable. 

Reprenant ce qui a été énoncé plus haut au sujet du rapport entre 

expression et communication des émotions, on peut dire qu'à côté d'une 



fonction proprement adaptative (communication spontanée - expression 

des émotions) de I'extériorisation des émotions, ii existe une fonction plus 

spécifiquement communicative, d'ordre symbolique, qui permet, si I'on se 

sert surtout d'instruments linguistiques, de communiquer sur les émotions, 

c'est-à-dire de partager un vécu émotionnel commun, en le réévoquant et 

le revivant ensemble. Tout ceci revêt une grande importance dans la 

détermination de ce qui touche aux effets sur I'individu mais aussi aux 

fonctions sociales ayant pour tâche de manifester extérieurement ses propres 

émotions. 

3. Sty/es de régu/ation et extériorisation émotionnelle 

Pour comprendre les effets des diverses modalités d'extériorisation des 

émotions, de nombreux chercheurs ont examiné le rapport entre les 

expressions faciales, plus facilement contrôlables, et les réponses 

physiologiques, involontaires de surcroí't, dans le but de réussir à éclaircir 

quel est le poids qu'assument, au niveau de I'expression des émotions, les 

caractéristiques individuelles d'une part et d'autre part des situations sociales 

précises. Ces recherches se sont orientées en direction de deux axes 

théoriques. Le premier de ces modeles que I'on peut appeler celui de 

I'orousol met positivement en corrélation I'expression faciale avec I'activation 

physiologique (Lanzetta et 01., 1976 ; Lanzetta et Kleck, 1970 ; Laird, 1974): 

I'expression émotionnelle proviendrait d'éléments variés qui agissent entre 

eux en synergie et se renforcent avec une série de feed-bocks. Si I'on se 

réfere directement aux travaux de Darwin (1872), qui avait soutenu que 

I'expression émotionnelle intensifie I'expérience émotionnelle, de façon à 

ce que plus une émotion est exprimée, plus la sensation du sujet qui 

I'exprime est intense, ce modele suit une hypothese précise, connue sous 163 

le nom d' «hypothese du feed-bock facial» selon laquelle on suppose qu'un 

sujet exprimant librement et ouvertement ses propres émotions devrait 

avoir une réaction plus forte qui se traduirait aussi chez d'autres indicateurs 

émotionnels. En revanche, la deuxieme théorie, qui a pris naissance à la suite 

des travaux de Jones (1935), a trouvé deux catégories de sujets - les 

intériorisateurs et les extériorisateurs - qui se différencient entre eux dans 

la mesure ou les premiers présentent une expressivité faciale et mimique 

réduite ainsi qu'une haute réaction physiologique (électrodermale) tandis 



que les seconds présentent une forte expressivité extérieure et une faible 

activation physiologique. Ce modele se rapproche du soi-disant modele 

«cathartique», adopté tout du moins en partie par les théoriciens de la 

psychanalyse: dans ce cas, I'expression émotionne lle réduirait la tension 

intérieure. La corrélation inverse entre I'expressivité faciale et les réponses 

physiologiques constituerait une indication dans ce senso 

Si I'on se penche sur I'examen comparé des recherches ayant trait aux 

deux lignes théoriques mentionnées, ii en émerge, d'une part, une nette 

confirmation de la discordance existant chez de nombreux sujets entre les 

indicateurs expressifs faciaux et les réponses physiologiques (Buck et 01., 1972 
; Buck et 01., 1974 ; Notarius et Levenson, 1979 ; Notarius et 01., 1982; Field 

et Walden, 1982) et, d'autre part, dans les cas de forte anxiété, une activation 

générale des deux (Asendorpf et Scherer. 1983). Par contre, les confirmations 

spécifiques à I'hypothese du feed-bock facial (Buck, 1984) se sont avérées 

plus limitées. Même si les travaux de Field et Walden (1982) ont mis en 

évidence qu'il existait, des la prime enfance, des styles expressifs différents 

du modele intériorisation/extériorisation, ii convient encore d'ajouter que 

les modes d'intériorisation et d'extériorisation peuvent être également appris 

en vertu de rôles sociaux déterminés, si bien qu'un individu peut agir selon 

une modalité intériorisatrice ou extériorisatrice en fonction de la situation 

ou ii se trouve. 

On peut expliquer les discordances apparues au cours des travaux sur 

les modalités extériorisatrices et intériorisatrices, à propos des divers 

indicateurs des émotions par le fait que la dimension émotionnel le chez 

I'homme est organisée, on le sait, selon différents niveaux hiérarchiques, des 

plus archa'l'ques aux plus évolutifs, et que chacun d'entre eux présente des 

systemes divers de contrôle et de suivi des informations (Scherer. 1984). 

Si I'on considere I'hypothese de Darwin relative au rapport entre expressivité 

164 et expérience émotionnell es, ii faut analyser comment le passage de la 

sphere de I'expressivité à celle de I'expérience n'est pas automatique, mais 

s'exerce par I'intermédiaire d'une série d'éléments d'évaluation. 

De nombreuses recherches sur les différents styles de régulation de 

I'activité émotionnelle effectuée par différents individus d'une part et d'autre 

part sur les effets que ces styles produisent sur ces mêmes individus à court 

et long terme ont mis en relief des typologies aux contours définis: Jones 

(1935), déjà cité, distingue deux catégories de sujet - les intériorisateurs 

et les extériorisateurs - qui se différencient entre eux dans la mesure ou 



les premlers présentent une faible expressivité non verbale et une haute 

réaction physiologique, tandis que les deuxiemes présentent une forte 

expressivité extérieure et une faible activation physiologique; dans cette 

même ligne, Byrne (1964) a divisé en «repressors» et «sensitizers» les sujets 

extériorisant leurs émotions de différentes façons; la distinction traditionnelle 

proposée par Eysenk (1957) entre introversion et extroversion ainsi que 

la notion de «lo cus of control» extérieure et intérieure (Nowicki et Duke, 

1974) sans oublier la «théorie de la polarité» (Tomkins, 1982) reproposent, 

elles aussi, même si elles le font selon des modalités diverses, une bipartition 

«intérieure-extérieure» à appliquer aux signaux émotionnels en fonction de 

leu r «visibilité». II est important de noter comment tous ces modeles se 

réferent essentiellement à I'expression plutôt qu'à la communicotion des 

émotions. Parallelement aux différences touchant les styles expressifs 

individueis, certaines typologies trouvent des réponses psychopathologiques, 

indices d'un équilibre altéré par rapport au milieu. II est intéressant de noter 

que c'est justement la polarité expressive (émotivité ; loeus of control 

extérieur) qui est principalement impliquée dans les réponses de type 

pathologique. II semblerait donc que plus les émotions s'extériorisent, plus 

le bien-être psychophysiologique de I'individu fait défaut. En réalité tout ceci 

est vrai seulement si la prédominance du pôle expressif renvoie à une 

formation altérée du Soi, si bien qu'un individu n'est pas capable de contrôler 

ses propres vécus émotionnels ni de garder pour soi la «dou leu r mentale» 

qui en dérive (Bion, 1962). 

D'autres recherches ont montré comment I'inhibition de la communication 

émotionnelle avait de profondes répercussions sur I'état de santé, surtout 

en présence de faits traumatisants. Pennebaker et O'Heeron (1984) ont fait 

voir comment les conjoints de personnes décédées à la suite d'un suicide 

ou d'un accident présentaient plus fréquemment des troubles de santé s'ils 

n'avaient pas pu ou pas voulu communiquer aux autres leurs émotions 165 

pendant le deuil. Cependant, contrairement aux autres recherches citées plus 

haut, celles-ci ont trait de façon prépondérante aux aspects relatifs à la 

communication symbolique des émotions: I'inhibition expressive coincide 

dans ces cas-Ià avec I'impossibilité de communiquer à travers le langage (ou 

d'autres instruments symboliques non verbaux) I'expérience émotionnelle et, 

ce faisant, de I'élaborer Rimé (1989) a signalé que la possibilité de revivre 

et évoquer à nouveau ses propres émotions protégeait contre les «effets 

à long terme» des événements traumatisants, alors qu '«à court terme» 



I'inhibition expressive pouvait atténuer la douleur indubitablement réveillée 

par le souvenir: Toutefois, même ici, ii est bon de rester sur ses gardes et 

ne pas confondre les niveaux expressif et communicatif. Quand Rimé (1989) 

parle d' «effets à long terme», ii entend surtout par là le dernier niveau: 

I'aménagement des souvenirs dans I'espace et le temps, appelé «déroulement» 

par I'auteur et correspondant à la condition préalable requise pour la 

reviviscence des émotions, consiste en pratique dans la création d'un univers 

symbolique. En revanche, pour ce qui est des «effets à court terme», ce sont 

surtout les aspects expressifs qui sont pris en considération (cf. Fig. 2). 

La distinction entre les aspects expressifs et communicatifs au niveau de 

I'extériorisation des émotions est d'une importance cruciale dans le domaine 

clinique: I'incapacité à verbaliser ses émotions et dont de nombreux patients 

font preuve (trouble auquel Sifneos a donné le nom d'olexithymio, 1973, et 

que Marty et De M'Uzan, I 963, ont défini «pensée opératoire») et qui, en 

grande partie, est étroitement liée à I'origine des troubles psychosomatiques, 

est tenue pour une véritable impossibilité d'élaborer des émotions et de 

construire son propre monde intérieur plutôt que pour une incapacité de 

type expressif (cf. Ricci Bitti e Gremigni, 1995; Ricci Bitti, Gremigni, Bertolotti, 

Zotti, 1995). 

4. Communication Iinguistique et élaboration symbolique de I'expérience 
émotionnelle. 

Pour pouvoir définir (et donc communiquer sur) son état émotionnel, ii 

s'avere nécessaire d'avoir une certaine capacité d'auto-observation, une 

distance sare entre le Soi et I'objet observé de façon à pouvoir considérer 

I'émotion vécue, même si on en reconnaí't le caractere d'expérience 

166 personnelle, comme autre par rapport à so i. À ce sujet. tant les travaux à 

caractere psychanalytique se référant au modele des relations objectales, 

en particulier ceux de W innicott (197 1), que les contributions de spécialistes 

ayant décrit I'expérience émotionnelle en termes situationnels, surtout Frijda 

( 1986) et Rimé ( 1989), illustrent tres bien comment la possibilité de 

dénommer les émotions se rattache à la naissance et au développement 

des rapports interpersonnels. Dénommer les émotions favorise et soutient 

le lien avec I'autre: la capacité de s'observer et d'évaluer ses expériences 

émotionnelles fait partie intégrante du rapport interactif et permet d'éviter 



STYLE DE RÉGULATION EXPRESSIVE 

1 
EXPRESSION DES 
ÉMOTIONS 

à court terme 
Non verbale; 
spontanée/involontaire; 
immédiate. 

EFFETS 

1 t à long terme 

COMMUNICATION DES 
ÉMOTIONS 

Verbale; 
volontai reli ntentionnelle; 
symbolique/propositionnelle; 
successive 

1 
STYLE DE RÉGULATION/ÉLABORATION 
COGNITIVE/LlNGUISTIQUE 

Figure 2 - Deux formes complémentaires d'extériorisation des émotions 



soit d'être excessivement bouleversé, soit de mettre une distance telle qu'il 

ne devient plus possible d'entrer en rapport avec I'autre. Donner un nom 

à ses émotions évite fondamentalement d'être écrasé au moment de leu r 

impact, permet de créer des liens socio-affectifs et de retrouver, grâce à 

eux, une dimension commune de I'espace-temps et du milieu. 

La catégorisation linguistique implique un remaniement de I'information 

contenue dans I'expérience émotionnel le. Les étiquettes linguistiques 

assument la fonction de véritables «réceptac les» de I'expérience 

émotionnel le, favorisent I'aménagement des souvenirs dans I'espace et le 

temps et permettent la reviviscence de I'expérience émotionnelle à un 

niveau différent qui est, précisément, le niveau symbolique. De I'expression 

immédiate à la communication symbo lique des émotions se réalise une 

transformation de I'expérience émotionnel le en quelque chose d'effectivement 

communicable. Si ce n'était à cause des profondes ambiguüés qui 

accompagnent les termes définissant les états émotionnels, on pourrait dire 

que I'on assiste à la transformation des émotions en affects chaque fois que 

I'élaboration des émotions prévoit un déploiement de son propre monde 

intérieur et renforce le lien interactif avec I'autre. Les affects dans cette 

acception correspondraient aux émotions dans la mesure ou elles sont 

effectivement traduisibles et communicables. Le grand mérite de la 

psychanalyse des relations objectales, apres Freud, a consisté précisément 

dans ce type de réappropriation de I'univers émotionnel qui, pour le dire 

à la Rimé (1989), permet tant le «déroulement» que le «partage social». 
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