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Résumé 

 

La caricature est traditionnellement définie comme la dé

 

sarcastique malgré son caractère éphémère, elle présente  une forme figurative 

la scène politique et en manifestant les préoccupations de la société. 

 

notre étude qui a pour objectif de tenter de comprendre ce système sémiotique complexe et 

 

 Ainsi, le corpus de notre recherche est constitué par les caricatures parues dans les 

-

Avril). Pour approcher les caricatures du corpus, la sémiotique et la pragmatique représente 

le support méthodologique adéquat pour la lecture et la compréhension de cet art 

graphique. 

Mots clés : Caricature, dessin de presse, communication, sémiologie, sémio pragmatique, 

élection présidentielle 2009. 



 

 

 

Abstract 

 

 Key words: Caricature  image  communication  interpretation  

semiology/semiotics- semio-  

 Caricature in the written media is considered as a revealing sign of reality. It 

represents the events and phenomena which cover the following spheres: cultural, social, 

economical, ideological and basically the political sphere .Its aim is to lay bare all vices and 

injustices making of their representation a form of denunciation and thus, becoming a 

dangerous arm. 

 Caricature has a double dimensional function, the first one deals with the humorous 

complex and sometimes enigmatic way . 

 In this regard, our research-paper deals with popularization and synthesis aspects, 

tic-pragmatic analysis of a caricature during the period of presidential 

and linguistic codes are coexistent and therefore ,allowing  a real interaction and 

complementarity  that generate a plurality of significance. 

 However, the different readings and interpretations applied to the component of the 

two previous codes of caricature are judged important in addition to the prime necessity of 

the intervention of semiology as well as pragmatics.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

contestation, la caricature constitue une composante à la fois accessoire et 

fondamentale de la presse écrite. Un espace qui regorge de symbolisme, de 

revendication par son caractère satirique et humoristique. Sa présence dans la 

de communication mais elle remplie aussi le rôle de révélateur et de 

sociale et à la concrétisation de la démocratie. 

 

Au sens strict du terme, une caricature signifie une charge, une  

burlesque et la parodie au grotesque et le comique qui peut être perçu dans 

les images satiriques et humoristiques. Cependant, le comique ne peut être  

toujours le moyen auquel la caricature à recours et vocation  mais elle peut 

station sociale, 

idéologique et politique.  

autres que ridiculiser ou de  faire faire rire. Alors, en adoptant ses 

changements et ses mutations graphiques au développement technique 

dédramatise mais qui donne à réfléchir 
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La diversité médiatique à amplement contribuer non seulement à la 

diffusion de la caricature  mais à lui procurer une place importante dans la vie 

quotidienne des gens. Par son caractère exceptionnel et attrayant, la caricature 

relate à sa façon tous les événements de son temps et se présente en témoin 

la déformation pour mieux argumenter les prises de positions politiques et 

contester les travers de ses cibles dans une visée polémique. 

Ainsi, ce composant à la fois artistique et médiatique, constitue le 

thème de notre travail de recherche qui a principalement pour objet  d'étude  

la caricature, décrire  et analyser ses constituants à travers une approche 

sémio-  pragmatique. 

 

  Il s'agit bien des caricatures qui apparaissent dans les journaux 

de 2009.  

Le choix de cette période se  justifie par la coïncidence hasardeuse de 

ma première année de thèse et les m

ois mars 

et Avril. Ce choix est motivé par la diversité des candidats et le cheminement 

considération capital où les caricaturistes concourent pour traiter et 

représenter ces moments cruciaux en puisant de leurs talents laissés à 

 

redoutable qui peut transformer des moments, des propos ou des événements 

moins importants ou quelconques, en des moments décisifs et déterminants 

fonde pas uniquement sur la déformation et le comique pour provoquer le rire 

mais il endosse un rôle politique qui contribuerait à militer contre les faiblesses  
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et les imperfections qui caractérisent la scène politique ainsi que les abus et les 

injustices qui prolifèrent dans la société. 

 

Problématique  

 

La c

différents aspects ne resteront plus  la seule source significative pour 

 

 

Devant cette ultime complexité  de la caricature qui réside sur les plans 

morphologique et socioculturel,  nous  nous  soulevons les interrogations 

suivantes: Est-ce que la coexistence des différents codes qui la constituent (le 

code linguistique et les codes iconographiques) permet une pluralité de sens ? 

Aussi, pouvons-

où les significations peuvent être complémentaires ? Enfin, La caricature, cette 

contribue t- elle  à la formation  (la constitution) de l'opinion publique ?             

 

Tignous, un caricaturiste français dont le vrai nom est Bernard Verlhac,   

  « Un dessin réussi prête à rire. Quand il est vraiment réussi, il 

le meilleur dessin prête à rire et à penser et déclenche une forme de honte. Le 

lect

 ».  Autrement dit la caricature ne se 

limite pas à son coté   plaisant et comique, elle est digne d'être prise en 

considération pour les idées qu'elle porte. 
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Choix conceptuel, hypothèses et objectif de la recherche 

                                                                                                                                             

Par ailleurs,  pour approcher ce travail de recherche, nous allons faire 

inguistiques : la 

structure phrastique , les  codes typographiques  et les différents textes  qui 

représenté  et enfin les codes plastiques : couleurs, textures et formes. 

 

- pragmatique  est interpelée pour l'étude des signes 

et leurs rapports avec leurs usagers .Aussi, pour la construction de la 

nts. Enfin, Pour arriver à étudier 

ses points, il faut  se référer aux apports  de L.AUSTIN, SEARL, Ducrot, et les 

M.JOLY et de L.GERVAUREAU. 

 

prendre comment ce genre 

artistique qui présente un espace sémiotique complexe fonctionne comme un 

moyen de communication médiatique attrayante, une médiation politique 

interprétation. Ensuite, de montrer que  la caricature est un ensemble  

sémiotique  à double dimension qui pourrait contribuer à la constitution de 

l'opinion publique  et à la représentation de la vision  du monde.   

                                                            

   

dissipée  par l'analyse de ses constituants en décodant et en interprétant les 

messages  latents. 
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Présentation du corpus :   

                                                                       

Il s'agit  des caricatures qui apparaissent dans quatre journaux  

 

Tout d'abord , "Liberté" a été crée le 27 juin 1992, cette création  est 

intervenue dans le contexte politique  d'après Octobre  1988 où foisonnent les 

idées et des forces  démocratiques face à un mouvement intégriste conquérant 

déjà et menaçant .Le quotidien de langue française qui porte la devise "Le droit 

de savoir et le devoir d'informer " est  venu  occuper un espace  médiatique et 

renforcer la presse  indépendante qui , outre sa mission d'information , défend 

les principes  de démocratie , de justice et les idéaux de liberté et de presse .         

                                       

La dernière  page du  journal est illustrée  par la caricature de Dilem qui 

représente un espace de liberté où tous les tourments, toutes les 

revendications tirées ou ravalées et compris toute l'étendue des certitudes et 

de la maturité du peuple algérien, sont traduits.                 

                      

    "Le Soir D'Algérie" est un quotidien d'information fondé en 

1990 par d'anciens journalistes  de la presse unique, il est tiré à 70800 

exemplaires. Ce journal est connu par son talentueux caricaturiste le "HIC".    

               

    Le journal " El Watan" est fondé en 1990 par des journalistes 

venant  d' "El Moudjahid ", quotidien officiel du régime, Le Pays" est 

rapidement devenu le journal de référence, il est aussi connu par son fameux 

caricaturiste  "ZINO"                                                                                

 «   

Abi et B-Chkoun .                             
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Démarches et ossature de la thèse 

 

Il est clair que la sémiotique est considérée comme une approche 

pragmatique a été appréhendée comme per

ou autre ; envisagée dans ses dimensions pragmatiques, la semio-pragmatique 

signification, de la communication, de la réception, et du plaisir esthétique. En 

se basant sur les travaux de Pierce, Groupe µ et Martine Joly, nous allons  

établir de

dessin dans  le but de les quantifier en résultat, pour ensuite procéder à un 

examen particulier dessin par dessin. En proposant un cheminement orienté 

vers la création de nouvelles significations et, parallèlement, une réflexion sur 

les conditions de la signification, la sémio-pragmatique est une approche qui 

sera adoptée pour comprendre les choix plastiques, iconiques et linguistiques 

des dessinateurs. 

 

 de certains outils conceptuels et 

méthodologiques, à répertorier, catégoriser et d écrire, de façon systématique 

les différents types de signes (plastiques, iconiques et linguistiques) constitutifs 

composé. Puis, en 

 

 

  En d

mises en place par le dessinateur, le lecteur est fortement sollicité et interpellé 
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et à participer à la construction significative.       

 

 

première est subdivisée en trois chapitres, les deux dernières ,chacune 

regroupe  deux chapitres .Alors les trois premiers chapitres traiteront 

respectivement  la caricature et sa genèse ,son mode de diffusion(la presse 

deuxième partie abordera le coté conceptuel et 

-pragmatique, la dernière partie sera 

consacrée à la délimitation des outils conceptuels et méthodologiques pour     

fait preuve la caricature. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE N° 1  

 PARCOURS HISTORIQUE DE LA PRESSE 
ECRITE
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Présentation de la presse  écrite 

La presse écrite existait depuis quatre siècles déjà, elle avait comme objectif la 

culture. Elle est tantôt au service du pouvoir, tantôt luttant contre les pouvoirs, 

mais dans tous les cas, elle adopte une logique économique de croissance et 

 

 

        ictionnaire encyclopédique illustré, Larousse, la presse est un : 

«  Ensemble des journaux, activité, monde du journalisme 

n peut classer en quelques grandes 

-à- un parti , la 

eurs 

principalement des renseignements ou des donnés techniques utiles à 

rofession (presse professionnelle ) . La presse de distraction ne 

communication interne dans une entreprise ou dans une organisation. 

Parallèlement à la presse commerciale vendue aux lecteurs, existe une presse 

offerte gratuitement au public, financée par la publicité et ou par les petites 

annonces. »1 

Aussi, la dé  Charaudeau exprime les différents 

aspects de ce moyen de communication, pour lui : 

           la presse est essentiellement une aire scripturale , faite de mots , de 

                                                           
1 Dictionnaire Encyclopédique illustré, Larousse, Paris, 1993, p1261 
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ensemble inscrit ce média dans une tradition écrite (au sens étroit) qui se 

caractérise essentiellement par un rapport distancié entre celui qui écrit et 

-à-  activité de 

conceptualisation de la part des deux instances pour se représenter le monde , 

ce qui produit des logiques de production et de compréhension spécifiques , 

un parcours oculaire multi-orienté 

été écrit reste comme une trace sur quoi on peut constamment revenir : celui 

qui écrit pour rectifier ou effacer , celui qui lit pour remémorer ou recomposer 

sa lecture ».2 

     La presse est caractérisée par plusieurs fonctions. La première est la 

fonction inform le lecteur sur son quotidien, son 

histoire et sur ce dont il a besoin.  Elle est « un intermédiaire indispensable 

Elle affecte indifféremment tous les aspects des mentalités ou des 

comportements du lecteur 

celle des autres médias, ni de celle des institutions, écoles, églises, partis 

ogies, contribuent à 

événements  3 Elle 

opinions de ses lecteurs. 

La deuxième fonction est la fonction distractive qui ne cherche ni à informer ni 

événements du quotidien vécu, mais elle cherche la distraction qui se présente 

sous forme de jeux, informations sur le sport ou les spectacles, Ce coté 

récréatif de la presse se manifeste dans les romans feuilletions ou dans les 

dessins illustratifs. 

                                                           
2 CHARAUDEAU. P, , 
1997, Paris, Nathan, p125. 
3 CHARAUDEAU.P , « Quelques  pr  »,in les Langues Modernes, 
N° 3,1972 
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Enfin, il ne faut pas

en soi une activité de détente. 

 Pierre Albert, 

plusieurs livres sur la presse française

fonctions4 :  

La fonction sociologique et la fonction psychologique, En effet la presse 

la société, cela est apparent dans les différents dialogues 

le lecteur et le monde par le partage des valeurs civiques, morales et 

culturelles. 

Elle permet aussi au lecteur 

  

travers la lecture de la presse par le défoulement des instincts ou par des 

 ou plus 

simplement par rapport aux autres , par les occasions que le rêve y trouve 

brer la 

psychologie des lecteurs  5  . 

ensemble de publications imprimées, à périodicité régulière, véhiculant des 

précisément et de la façon la plus récente possible. 

  

1. La presse dans le monde :  

politique et en recomposition religieuse , du marchand aux princes , tous 

                                                           
4 ALBERT.P, La presse française, La documentation française, Paris, 1990 
5 Ibid, p30.  
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pour imprimer des textes sur le papie

premières publications , de minces brochures appelées des  occasionnels  

apparaissent un peu partout en Europe occidentale . 

On voit apparaitre un peu plus tard les  canards  (feuilles imprimées) qui 

racontent, par le t , un fait extraordinaire, et qui sont vendu par 

colportage. Ce type de presse atteindra son apogée au XIX siècle. 

En Mai 1631, Théophraste Renaudot, un médecin édite une gazette dont le 

nom provient de la petite pièce vénitienne qui permetta

 

exemplaires. 

 

.  

 

De nouvelles publications tels que le journal des savants ou le mercure galant, 

apparaissent et se multiplient au XVII siècle avec le mouvement des lumières, 

n 

H , 

nouvelles sont publiés en province mais le premier quotidien français, le 

journal de Paris, et crée en 1711. 

Quelques années plus tard , la révolution française donne à la presse un 
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en 

consacre la liberté de la presse :  la libre communication des pensées et des 

,tout citoyen peut donc 

é 

dans les cas déterminés par la loi  , article 116 . Et depuis, plus de 500 

périodiques voient le jour et des quotidiens tels le Moniteur universel , ou le 

journal des D

informer et à exprimer les différentes opinions révolutionnaires , réformistes 

ou radicales tels le Mirabeau , le Brissot , Camille des Moulins etc. , Quoique 

es suppressions des 

titres . 

manifestent dans et par la presse (le Constitutionnel et le journal des Débats) 

et à cette époque les dessinateurs caricaturent la cour et les aristocrates. 

   Durant les années 1860 Napoléon III renoue progressivement avec la liberté 

res politiques sont autorisés (Temps en 1861, le 

Figaro en 1866, Le Petit Journal 1863  qui est considéré comme le premier 

journal vraiment populaire). 

     Après le déclin du second empire , la III république établit un régime de 

très grande liberté marquée pour la presse par la loi du 29 juillet 1881 , cela a 

permis la prolifération 

spécialisés en sport ou en finance , La diversité des hebdomadaires illustrés et 

les magazines destinés aux femmes ,aux enfants , et à toutes les catégories 

sociales ce qui fait de la France en 1914 la première du monde par son lectorat.

    Toute fois entre les périodes des deux guerres mondiales, 

presse française se dégrade de plus en plus à cause de la censure (surtout la 

censure militaire) ainsi que les articles, les thèmes et les photographies doivent 

servir de propagande pour les militaires. Sans oublier la crise économique et 

                                                           
6 F.JOST et al, 50 fiches pour comprendre les médias, édition Bréal 
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La presse est encore une fois soumise aux interdictions et aux censures 

à cause de certaines opinions extrémistes (des nazis). Quoique, 

journaux paraissent dans la clandestinité pour soulever des causes de 

nationalisme, de résistance et de libération. Cette vague de la nouvelle presse 

a fait s

développer et se propager. 

Après avoir atteint son apogée en 1968, la presse quotidienne ne cesse de 

décliner à cause . Ce sont les quotidiens 

économiques (les Echos), , les seules qui continuent 

 

 Un  autre facteur a engendré le déclin de la presse dans les années 

lectorat -ci a provoqué la baisse des ventes. De plus, la 

crise économique de 2008 a entrainé des effondrements dans plusieurs 

secteurs y compris la presse et cela à cause de diminution des recettes 

publicitaires qui ont mis en péril  beaucoup de quotidiens et de magazines. 

   Enfin , durant quatre siècle , la presse est considérée comme le 

t qui représente un défi inévitable que la 

presse doit soulever pour préserver ses territoires auprès des lectorats ou 

 

          

 La presse écrite algérienne   

 

événement

occultées par la colonisation. 
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Dans ce sens, et selon Zahir Ihdaden 7 , la création du premier journal remonte 

à 1882 (Le Journal Indigène) . 

La presse indigène avait un but bien précis qui était la dénonciation des 

abus du colonialisme et la revendication politique. Les algériens ont montré 

beaucoup de talent dans la pratique du journalisme, on 

de «L  » (1919 -  «   El 

Ouma » en 1930, Ech

cette période, les autorités coloniales ont exercé différentes sortes de pression 

sur la presse in  

 
Le journal El Ikdam (le nom du journal signifie le courage)8 

 

 
                      Le journal de El Ouma  ( le nom du journal signifie la nation)9 

 

Mais le fait de parler de la presse indigèn sse 

n qui est considéré comme le plus ancien journal 

colonial crée au milieu du 19° siècle pour servir les intérêts des colons au 

                                                           
7 Z. Ihd a presse indigène en 
Ihdadden , Alger , 2003 . 
8ethnopolis-net.over-blog.com /2015/06/audebut-dumouvement-national-algerien.html 
9 8-ibid. 
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premier degré (administration, ), Moniteur algérien (1832) 

, Akhbar (1839) , Al Moubachir 1852 . 10      

 

pouvoir, deux périodes sont à distinguer : la première période se caractérise 

indépendance. La presse coloniale telle 

parallèle plusieurs journaux ont été créés, révolution africaine, Echaab (19 

Septembre 1962) , El Djoumhouria , En nasr , Alger le soir (1964) , El Moudjahid 

1965 et la république 1976 .  

titres paraissent , ils sont publics ou privés , selon B. Brahimi :   le soulèvement 

populaire  du 5 Octobre 1988 a entrainé de profonds bouleversements dans la 

vie politique et culturelle du pays ,ces bouleversements ont eu des 

répercussions sur le champ médiatique nom seulement sur le plan quantitatif 

(création de nombreux journaux et des stations de radios étatiques régionales) 

privés, changement important au niveau des programmes de la radiotélévision 

et au niveau des journaux parlés et tél ) 11     

Il faut noter aussi que les années 90 demeurent une période exceptionnelle 

-même était un grand 

, de conflits partisans et surtout de tragédie 

sanglante due  

Par ailleurs, les années 2000 ont bien marqué la presse algérienne grâce aux 

 la modernisation et surtout le 

professionnalisme journalistique. Ce qui a permis la prolifération de nouveaux 

                                                           
10 Zoubir Sief El islam , L  ,  entreprise National du livre 1985 . 
7-ethnopolis-net.over-blog.com /2015/06/audebut-dumouvement-national-algerien.html 
8-ibid 
11 Brahimi. B  , MARINOVE , 1996 .P 9  
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journaux dont le tirage est remarquablement augmenté dans les deux langues 

arabe et français. 

La presse francophone algérienne 

Malgré la concurrence redoutable des médias audiovisuels et 

électroniques (cyber presse), la presse écrite lutte toujours pour préserver sa 

information. Certes les besoins et les gouts des 

anéantie. 

La presse francophone en Algérie partage le terrain médiatique avec la presse 

arabophone. A , on peut citer les journaux à grand tirage 

 

Elle est repartie en plusieurs catégories : quotidienne, hebdomadaire, 

mensuelle, bimensuelle. Cependant la première catégorie a une présence 

dominante sur la cours médiatique algérienne où elle présente plus de 90% des 

présentation des journaux suivants : 

   - Les quotidiens :El Acil ,El Modjahid ,El Watan, Horizon ,La Nouvelle 

gérie, Le Courrier 

Financier ,Info-

Ouest Tribune, Algérie News, Maracaña, Algérie Presse- service, Tamurt,  

Al  

    -Les hebdomadaires : Alger-Hebdo, Les Débats 

     - Les bimensuels : It Mag ,Ness Bladi 

     - Les mensuels  
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technologique, économique et social qui marque la cour médiatique 

algérienne. 

Les pouvoirs publiques ont lancé une catégorie de presse « 

générale et politique 

pour la différencier de la presse de distraction et de loisir. 

constitue une alliance entre trois types de presse ormation, et 

 

   Par ailleurs, la presse francophone algérienne est majoritairement 

quotidiens régionaux qui ont pour qualification des axes rédactionnels 

spécifiques. 

Constitution et présentation des journaux du corpus : 

Notre corpus est formé de quatre journaux d'actualité générale 

d'information: ces quatre journaux sont des quotidiens d'expression française: 

El watan, Liberté, le soir Algérie, tous les quatre 

appartiennent à la presse indépendante : 

  EL Watan 

  Aperçu historique 

Le journal « El Watan 

it à une loi autorisant les medias et particulièrement la presse 

écrite à entrer de plein pied dans le champ médiatique algérien. 

Un groupe de journalistes aguerris, anciens reporter et chroniqueur 

 « El Moudjahid » et à leur tête, un journaliste chevronné Omar Belhouchet, 
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« El Watan  

Il est considéré comme le journal de référence en Algérie quant à son 

par les autorités à cinq reprises depuis sa création (la dernière suspension 

datant de 1998.) 

El Watan a publié un numéro spécial  de son 

vingtième anniversaire illustré en première page par un dessin de son célèbre 

caricaturiste Hicham Baba Ahmed (HIC) qui résume ces vingt ans en quatre 

planches : « El Watan est né sous Chadli, a espéré sous Boudiaf, à résisté sous 

Zeroual et a survécu sous Bouteflika. »12 

 Les contraintes de suspension et du terrorisme : 

Suit à son article en « une attentat contre la caserne de Ksar El 

Hirane (Wilaya de Laghouat) et ayant couté la vie à cinq gendarmes, il fut 

suspendu pendant une durée de quinze jours le 02 janvier 1993, cette 

pendant trois jours du directeur du journal, Omar Belhouchet, de Nacera 

 -

tat, atteinte à corps constitué et atteinte  au moral 

des troupes. La cour suprême algérienne confirme la relaxe le 05 octobre 2002 

après une âpre bataille judiciaire. 

Pendant la décennie noire, 101 journalistes algériens et trois 

journalistes étrangers furent assassinés, parmi eux, le 13 avril 1994, Mohamed 

Meceffeuk correspondant  du journal El Watan (et aussi journaliste du 

magazine détective). 

                                                           
12www.tsa.algerie.com/culture-media/el-watan 
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acheté des hélicoptères français qui seront utilisés dans la lutte anti-terroriste, 

El Watan est suspendu pour la deuxième fois pendant quinze jours le 13 avril 

1994, car cet article é

éditeurs et responsables de la presse algérienne. 

Contenu et format  

Le journal utilise le format tabloïd (41cm x 29cm environ.) son tire est 

accompagné de sous-titre « quotidien indépendant » El Watan qui trait aussi 

rubriques phares du journal, citons ; 

 

 

 Point zéro, chronique de chawki Amari en dernière page. 

 Les caricatures de Hichem Baba Ahmed(le Hic) et de Maz. 

Edition régionale 

Des versions différentes du quotidien El Watan sont proposées selon les 

régions du pays (édition « centre » édition « kabylie » édition « Est » édition 

« Ouest » édition «  Sud ». 

Chaque édition se différencie au niveau des pages centrales consacrées à 

 

- infos Kabylie- infos, Blida- infos, Mostaganem- infos, Sidi Bel abas- 

infos, Tiaret- infos, Annaba- infos, Sud infos. 
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améliorée qui permet aux personnes inscrite gratuitement de télécharger une 

version au format PDF de la version papier. 

El Watan est considéré comme le 4eme 

générale le plus lu en Algérie, derrière les journaux arabophones :    Echourouk,  

El khabar et Ennahar. Son tirage dépasse 155 364 exemplaires (certifié par 

 « office de justification de diffusion » en 2010). 

     Algérie 

  Fondation et historique 

 

événements du 05 octobre 1988 à la suit de la prom

presse privée en Algérie. 

Fondé le 03 septembre  

journal du soir, Il devient  un journal du matin tout en gardant son titre de « le 

 

octobre 2001. 

 Pendant «   la décennie noire »,   a payé un lourd tribut. Le 11 

février 1996 un attentat terroriste détruira le siège du journal et coutera la vie 

à trois journalistes(le rédacteur en chef : Allaoua Ait Mebarek, son caricaturiste 

chroniqueur : Mohamed Dhorban et son chargé des pages de détente : 

Mohamed Derraza, sa correctrice yasmina Drici sera également assassinée 

dans un guet-  

 Contenu et format  

Le journal utilise le format tabloïd (41x29) son titre est accompagné du 

sous titre, « quotidien indépendant » quotidien généraliste, «  » 

traite aussi bien de politique que de loisir

internationale, parmi les rubriques phares du journal, nous citons. 
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 Périscope, page quotidienne consacrée aux bruits de couloir, 

indiscrétions informations brèves 

 Le soir retraite, page hebdomadaire consacrée aux retraites et aux 

questions liées à la retraite 

 Le magazine de la femme, page dédiée à la femme et consacrée à la 

 

 

satellites et aux nouvelles technologies. 

 Une  »  

 Enfin, la fameuse chronique caustique  de Hakim laalam intitulée 

« pousse avec eux » qui se termine toujours par la fameuse phrase « je 

fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. » 

 

 2006,  le tirage du quotidien le «  

 exemplaires, ce chiffre le classe en 6éme positions des tirages de la 

 presse quotidienne et en 4éme n ne tient compte que des 

 quotidiens francophones. 

Un sondage réalisé par IMMAR et publié par le quotidien arabophone 

 EL.KHABAR en juillet 2007 classe le «  »en 3eme position des 

  (qui englobe 

 Alger

 4eme position pour la région sud, 6eme pour la région ouest et 7eme pour 

  

   Liberté:  

Historique  

Le journal « liberté » est un quotidien généraliste qui  a paru à la suite 

des événements octobre 1988 où le champ médiatique était exclusivement 

.  
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Fondé le 27 juin 1992, par quatre associés dont trois journalistes 

professionnels  

. Il a pour devise : « le droit de savoir, le devoir 

. ».Il est surtout connu par le faite de publier dans chaque édition 

une caricature du célèbre caricaturiste Ali Dilem. 

Lors de «  la décennie noire », le quotidien a sacrifié  très cher pour  la 

réalisation concrète de sa devise, parmi les 101 journalistes assassinés par les 

hordes terroristes, liberté en a perdu quatre des ses meilleurs plumes 

de Ahmed Benkhelfallah, Hamid Mahiout, Zineddine Abou Salah et Nour 

eddine Serdouk. 

Comme la plupart des quotidiens privés frappés de suspension de 

internationale des journalistes parlera de décision politique (FIJ), liberté revient 

dans les kiosques une dizaine de jours plus tard. 

 

Contenu et format 

Le journal utilise le format tabloïd (41 cm x 29 environ).  

Liberté est un quotidien généraliste qui aussi bien de politique intérieure que 

 

Parmi les rubriques phares du journal, citons. 

 Le radar (en page 5) : une collection de textes courts mêlant 

indiscrétions, insolite et informations rapides. 

 ppréciée (en page 25 dernière page.) 

 Contre champ de Mustapha Hammouche (en page 24) : Analyse 

politique. 
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 Des gens et des faits : page réservée à la publication de récits, nouvelles 

ou romans en plusieurs épisodes. Auteurs : Adila Katia, yasmina Hanane, 

dessin de  A. Ammouri. 

 Des suppléments : sport par Samir Lamari ; et économie par Khaled 

Remouche. 

Tirage  

Liberté affichait un tirage de 114500 exemplaires selon les derniers chiffres 

 

Ce chiffre la classe en 4éme  position des tirages de la presse quotidienne 

algérienne et en 3éme 

francophones. 

 Le site official de la quotidienne liberté : www.liberté.DZ. 

  

   

fondé par Abdrrahmane Mahmoudi et son directeur de rédaction Nadjib 

Stambouli. S -

Chkoun. Le tirage  de ce journal dépasse 18000 exemplaires.  

 Le choix de ces quatre journaux n'est pas fortuit, car : tout d'abord, ils 

présentent par le nombre de leur tirage les journaux francophone les plus lus 

en Algérie comme cela va être démontré au fur et à mesure dans leur 

présentation qui sera faite ci-après. De plus. Le choix des journaux 

indépendants et de type non officiel se justifie par le fait que la liberté 

d'expression serait respectée et déployée dans le traitement des sujets 

d'actualité. Joseph Pulitzer, le père fondateur du journalisme moderne 

exprimait dans son journal "The new york world" que le journalisme 

indépendant est celui qui " Combattra toujours pour le progrès et les réformes 

ne tolérera jamais l'injustice et la corruption ; il attaquera toujours les 

démagogues de tous les partis, n'appartiendra à aucun parti, s'opposera aux 
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classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa 

sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué au bien public. Il 

maintiendra radicalement son indépendance, il n'aura jamais peur d'attaquer 

le mal autant quand il proirent de la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté"13. toute fois cette indépendance de la presse n'est pas 

complète vu les contraintes de la censure et l'autre censure  mais mieux que 

de vivre dans une pensée unique ; Hicham Baba Ali "le Hic" explique que "La loi 

Hamrouche14 a permis le passage de l'ère de la pensée unique étroitement liée 

d'ailleurs à l'ère du parti unique au pluralisme de la presse et à l'avènement de 

la presse indépendante... ce qui fait que cette loi est systématiquement, à tort 

ou à raison, liée à la liberté d'expression intégrale et/où absolue étant une 

utopie, voire un fantasme partout dans le monde, je pense que le journaliste 

algérien a ses lignes rouges infranchissables, ses interdits et ses tabous, tout 

comme son confrères en occident... sauf que dans les pays dits 

"démocratiques", bénéficiant donc d'une plus grande liberté de ton et de 

pensée, la presse indépendante et la liberté d'expression sont accompagnées 

et cohabitent avec une justice indépendante, une société civile active, des 

parties d'opposition qui s'opposent", de militants et d'intellectuels qui 

maintiennent un équilibre permanent et en permanence au sein de leur 

démocratie" Aussi, il est important de signaler que nous avons écarté certains 

journaux pour la simple raison qu'ils ne véhiculent pas dans leurs pages de 

caricatures, donc les journaux instituant notre corpus sont doté de dessin de 

presse illustrant un événement de l'actualité. Cependant, nous nous sommes 

intéressés uniquement aux caricatures traitant ou ayant pour thème  

présidentielle du 2009, c'est à dire que nous avons écarté toutes les caricatures 

qui traitent les sujets d'intérieurs, de l'économie, des questions 

internationales, du sport ou de la culture. Nous avons relevé et scannée d'une 

manière systématique tous les dessins que contenaient  ces quatre journaux, 

ils étaient 160 dessins mais après le tri en fonction du thème principale de 

                                                           
13 -www.algerie-watch.org/fr/article/presse/20ans presse-indépendante.htm 
14 -Mouloud Hamrouche chef de gouvernement algérien (de 1989 a 1991), il est le père des 
reformes dans la presse algérienne. 
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notre étude présidentielle, période Mars et Avril de l'année 2009",

nous nous sommes arrivés à avoir 71 caricatures ayant un lien thématique avec 

 algérienne de 2009. Ces caricatures peuvent être 

réparties comme suit: 

Titre du journal Nombre de caricature Nom du caricaturiste  

El watan 08 -Maz 

-Zino 

Liberté 23 -Dilem Ali 

Le soir d'Algérie 25 -Hic 

-Hicham baba Ahmed 

Le jour d'Algérie 15 -Abi 

-B.Chkoun 

 

                                Tableau N°: corpus des caricatures de presse 

Les caricatures relevées de ces journaux ont été classées selon un principe 

chronologique, autrement, nous avons établi une classification par date, du 1er 

mars au 30 avril 2009, ce classement de dessin nous permettra d'examiner 

l'évolution graphique de l'événement électoral selon un axe diachronique. 

Toutes fois, notre étude porte exclusivement sur les caricatures de presse, ce 

qui nous amène à occulter tous les articles de presse en cotexte avec les 

caricatures, ne gardant que les éléments textuels qui les accompagnent et qui 

apportent des éclairages pour la compréhension du dessin tel que les titres, les 

légendes, les accroches .... Etc. 

Quelques éléments biographiques des dessinateurs du corpus 

  De prime abord, il nous semble important d'avoir une idée sur la vie des 

dessinateurs qui ont réalisé les caricatures de notre corpus, ces caricaturistes 

qui adoptes un style humoristique, ont permet grâce à leur talent de produire 

des dessins contestataires, ironiques et informatifs sur ce qui se passe dans la 
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vie politique de tous les jours. Cette présentation n'a en aucun cas le but 

d'établir un travail comparatif entre ces caricaturistes: 

Abi Saïd 

Né le 6 aout 1967 à Alger, dessinateur de presse et journaliste au quotidien le 

jour d'Algérie. Il a participé à l'ouvrage collectif Dessine-moi l'humour paru à 

Alger en 2006 chez Chihab Editions. 

Baba Ahmed Hichem "Hic" 

Né le 11 janvier 1969 à Alger, dessinateur de presse au quotidien le soir 

d'Algérie, son premier album de caricature "Dégage!", est apparu aux éditions. 

Ali Dilem 

Est né le 29 juin 1967 à El Harach en Algérie. Dessinateur de presse, il 

publie ses caricatures dans le quotidien algérien Liberté, dans l'émission 

kiosque de Tv5 Monde sur la chaine francophone Tv5 et dans l'hebdomadaire 

Français Charlie Hebdo. Parmi ses albums publiés: Algerie Mon Humour 

(casbah Edition), "Taïwan Two Tri Viva l'Algérie", et "Boutef Président". 

Mazari Mohamed dit "Maz" 

 Né le 12 aout 1946 à Dellys (ouest d'Alger). Bédéiste et dessinateur de presse 

il fait ses débuts en 1965 au centre national du cinéma dans le service du 

dessin animé, en 1968, il fait partie de l'équipe qui lance M'Quidèch. 1990, 

Après l'adoption de la loi sur l'information et l'avènement de la presse 

pluraliste il rejoint le quotidien El watan et y travaille à ce jour. 

-Zino 

- B. Chkoun 

 

 

 



Chapitre N° 1 : Parcours historique de la presse écrite P a g e 34

 

 

Conclusion: 

      Après avoir fait un tour d'histoire de la presse dans le monde et en Algérie, 
et présenté les journaux qui constituent notre corpus avec le classement des 
dessins sélectionnés qui seront étudiés ultérieurement nous allons, dans le 
chapitre suivant, orienter notre réflexion vers l'histoire de la caricature, ses 
auteurs, son processus de communication et sa caractéristique qui relèvent de 
différents genres.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE N° 2  

A CARICATURE 
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Essence et évolution  

captivante par son évolution esthétique et ses significations troublantes que se 

soit sur le plan social ou politique. 

Pour appréhender son essence, il est indispensable de faire un périple de 

cette pratique humoristique qui se diversifie en caricature, pamphlet en 

images, dessin satirique, humour graphique, dessin périodique, dessin 

 

1-Sociétés antiques  

La caricature au sens large de séduction politique et sans conteste est 

 

Les premiers dessins qui ressemblent à des caricatures dat

néolithiques, de nombreux dessins sur des vases de fresques, certaines 

été laissés par les égyptiens, les phéniciens, les Grecs et les romains. 

romaine

justifie par les dessins griffonnés sur les murs de Pompéi, cette ville ancienne 

qui était un lieu de plaisance pour les romains. Ce lieu  gardait comme 

témoignage des caricatures peintes sur les vases, sur ses murailles et sur celles 
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 Jules Champfleury 15  

  

                                                           
15 - http://antikforever.com/Egypte/Villes/elkab.htm  
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La caricature est présente aussi dans les vestiges de la civilisation 

pharaonienne de s existent de plus 5000 ans qui 

ne véhiculant pas uniquement le savoir des égyptiens , leur quotidiens ou leur 

art mais elles sont aussi un moyen de moquerie de tous les vices de leur 

remplacer les hommes par des animaux dessinés sur des tessons de poterie , 

sur des statuettes ou sur des temple xor ,de 

 

 

 
 

              : Scènes de la vie agricole   

2-Le moyen  âge  

sociales par des valeurs esthétiques en associant les vertus et les bonnes 

reliant la laideur aux vices et à toute sorte de 

perversion. 

Elle est aussi présente dans les sculptures extérieures et intérieures des églises 

précisément dans les tours et les ornements, en représentant  des 

personnages ridicules ou mythologiques ou même des animaux fantastiques. 
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religieux  ou même civils 16

 
Dessin du Moyen Age qui représente : Calvin en porc et le moine Luther marié  

 un âne pape et des moines saouls  

  

Enfin, la caricature, dans cette époque entretient des rapports analogiques 

constituent une parodie de ce qui caractérise la société médiévale.  

3-La renaissance   

La renaissance est une appellation donnée au renouveau littéraire, artistique 

et scientifique que se produit en Europe au XV et XVI siècle principalement 

 

Cette période enregistre un développe

portrait en fixant des règles, ce qui rend la place de la caricature moins 

importante «   Léonardo de Vinci , les frères Carrache , avaient voulu créer le 

laideur , celle-ci servant peut être de pierre de touche à celle-là , la caricature 

est  

 double  par rapport aux  conventions du portait , et la continuité modifiée 

                                                           
16- www.lnotrefamille.com/chroniques/historique/dessin-de-presse-quand-l-actualite-est-
croquee-le-dessin-d-humour-nait-avec-l-imprimerie-  
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» . 17 Vers 1440, Johannes GENSFLEISCH 

dit GUETENBERG, invent

 

   Cette invention a révolutionnée le domaine de la diffusion et la 

circulation des livres imprimés et la prolifération du colportage. La caricature a 

pamphlets et les médailles satiriques, animée par les dénonciations des 

tatisme. 

 

 
 la Renaissance 18 

 

- Ange est 

hèse de la beauté 

                                                           
17  , in Site ; http://www.pevo.wanador/art-
deco.france/caricature.htm  
Consulté le13/08/2015 
18 - http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12393 
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 :  La comparaison est la seule à pouvoir 

réunir les multiples apparences en un univers cohérent de forme , elle trouve 

en effet, la règle du beau idéal de même que son contraire le laid , Dés que 

forme idéale de la conformité , la caricature et à savoir si une image déformée 

nous semble drôle ou grotesque , donc  caricature  , est déterminé par la 

contradiction qui existe entre la caricature et la leitmotive académique de 

 . 19   

« charge 

comme suit :  

dans laquelle la vérité et la ressemblance exactes ne sont altérées que par 

 cité par 

(suite) ,   caricatura 

et extrêmement disproportionnées , soit dans le tout , soit dans les parties 

l en est du burlesque en peinture comme en poésie 

délassement  20.  

La charge du dessin est expliquée par une représentation drôle et grotesque 

des proportions. Ainsi, la caricature obtient définitivement le rôle du meilleur 

                                                           
19 . A. Duprat, le Roi décapité ; essai sur les imaginaires politique, Paris, les éditions du 
Cerf, Collection Histoire, 224 p 
20 .Ibid. 
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mode de représentation du réel qui peut être exprimé sous un air de 

plaisanterie en abordant des thèmes variés qui touchent les femmes et leur 

et les catégories sociales antagonistes . 

M. Ragon , dans son ouvrage   Histoire de la caricature et 

du dessin humoristique en France, montre que la caricature est passée par des 

moments pénibles où le risque de la guillotine menaçait les caricaturistes , 

mais le Directoire ( gouvernement de la France qui succède à la convention, le 

 , a installé un climat 

satirique la corruption sociale , critiquait la galanterie et se moquait de la 

monde fait la connaissance de Carle Vernet (1750 - 1836) et Louis Léopold 

Boilly (1761-  de Napoléon, la caricature a connue 

de gloire. 

3-Aux XIX siècle  

Napoléonien et le font achever en 1914.  

Ce siècle est marqué par les révolutions industrielles qui vont modifier 

i 

briser les structures sociales. 

ses savants, ses artistes, ses intellectuels, vont porter la recherche 

technologique, la recherche scientifique et la recherche statistique à un degré 

jamais attient auparavant. 

s . Son emploi dans la 

reproduction des dessins était pour le caricaturiste un moyen adéquat pour la 

transmission de son message. 
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e encre spéciale, sur une pièce  

calcaire, mais la banalité de la qualité du papier obligeait, Alors le dessinateur à 

se décider pour le dessin ou gros trait, plus facile à reproduire. 

entique à la conscience sociale, la caricature 

est aussi le fruit de deux causes : la fondation de la grande presse et la 

 

presse satirique illustrée. 

«  La caricature » est le premier journal illustré en France, il a fait son 

apparition le 04 novembre 1830, Il a été fondé par Charles Philippon, une 

grande personnalité humoristique, il était dessinateur, journaliste et éditeur. 

Ensuite, il y a eu «  le Charivari 1832 » fondé par Daumier. Ce caricaturiste  

comportements de ses concitoyens, a présenté une nouvelle vision de la 

caricature politique. 
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Le   

La Caricature du 19 juin 1886.21 

 

Le dessin de presse est connu comme le moyen le plus approprié pour fustiger 

et condamner les amoralités de la société et les dépravations politiques. Les 

thèmes qui nourrissent la caricature sont très variés : les ouvriers au travail, les 

femmes du peuple, la métamorphose en animaux,  

Dans la période allant de 1852 à 1865 , la caricature a connue des moments de 

disparition à cause de la censure et la restriction de la liberté de la presse 

exercées par Napoléon III , En revanche , pendant le second Empire , Gustave 

Doré (1832 - 1883) a régenté le dessin humoristique . Ses contributions 

tendent même vers la peinture et la littérature. 

Il a signalé aussi que le sarcasme graphique est une matière délectable dans les 

 : En Angleterre  Punch 1841  , En 

                                                           
21https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%E2%80%99embellissement_de_Paris_par_le_m
%C3%A9tropolitain_-_par_A._Robida,_La_Caricature,_no_338,_19_juin_1886.jpg ,consulté le 
2/5/2015 
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Allemagne Fleigen Blatter , En Italie Fischeitto 1847 , En Autriche Figaro 

1857  et aux étais unis  Harpers Weekly 1857   . 

 
Caricature du XIXème siècle : Victor Hugo représenté assis sur le Théâtre français et l'Académie 

française. Dessin de Benjamin paru dans le Panthéon charivarique en 1841. 22 

 

Le XX  siècle 
 

siècle, et précisément en 1890, un autre procédé 

qui a la même fonction attractive que le dessin ,est mis en place. Ce procédé 

surtout avant la première guerre mondiale. De plus, une réelle métamorphose 

contre les atrocités de la guerre et de ceux qui la mènent (les allemands). 

Le XX sicle est certainement le siècle du développement dans tous les secteurs 

de la vie mais il est profondément marqué par les crises historique, politique, 

morale et artistique. Quelques grands noms de dessinateurs humoristes sont à 

                                                           
22-http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Caricature_de_Victor_Hugo/13126124-  
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retenir comme Dubout (1905 - 1976) , Grus Boffa (1883 - 1968) , Jean Effel 

(1908  

ue ou même littéraire 

Delporte explique que le sentiment laissé par la caricature pendant les années 

entre les deux guerres : «  était celui de la violence, de la haine et de la  division 

annoncée du redressement du pays, le consentement national. 

paternalisme bienveillant incarnée par le Maréchal, au souhait affiché de 

cicatriser les plaies du passé, au caractère volontairement uniforme et aseptisé 

des journaux de Vichy.  23  

  
Dessin  de Pin - 24 

 

Après la deuxième guerre mondiale, le dessin de presse a été exposé 

aux influences économiques, culturelles et technologiques. Elles ont apporté 

un nouvel humour pour lire la réalité et comprendre le monde et cela à trouver 

un style burlesque farfelu, ou des formes grotesques, épiques ou même par le 

biais des représentations ridicules et des bouffonneries aberrantes et funestes. 
                                                           
23 Christian Delport, les crayon de la propagande, Paris, CNRS, Edition, 1993, P223, Page 37.  
24 - http://cultivoo.com/index.php/histoire/contemporaine/revolution-industrielle-et-
19eme/55-articles/culture8/705-les-caricatures-dillingworth 
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Il est important à signaler que des thèmes qui relèvent du surréalisme où 

 est un 

mouvement antibourgeois et provocateur ont été examinés par plusieurs 

dessinateurs humoristes comme Moïse Depond (1917 - 2003) connu par le 

nom de Mose qui se distingue par un nouveau genre humoristique  

noire qui est   ur représentant  avec cruauté, amertume et 

parfois déception et regret  face à laquelle il constitue 

quelquefois une manière de défense. 

 

 
                                  -03-  

Définition de la caricature :  

Selon le dictionnaire académique français paru en 1986, le mot caricature est 

- charger- : «XVIIIe siècle : 

   caricatura », proprement «  action de charger- 

charge » : 
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1-

Une caricature amusante, spirituelle, impertinente impitoyable, mordante, 

la caricature. Par exemple : description satirique. Monsieur Jourdain, du    

«  bourgeois gentilhomme », est la caricature du bourgeois de son temps. 

2-Figure, image, représentation déformée, outrée, mensongère de la 

réalité 

justice25 

Pour le dictionnaire encyclopédique illustré Larousse caricature signifie : 

« [KaRikaTyR] n.f (it. Caricature, de caricare « charger », 

1. 

satirique cruelle, 

spirituelle (syn. charge).  

2. 

littéraire : roman qui présente la caricature de la société 

contemporaine. 

3.  ; reproduction déformée de la 

réalité : ce compte rendu est une caricature de la vérité (syn. 

  simulacre). 

4. Fam : personne laide, ridiculement accoutrée ou maquillée »26 

représentation graphique qui met en exergue les défauts 

ntré dans le lexique des langages 

médiatique du  site CREM « la caricature est une représentation graphique 
                                                           
25 www.la-définition.fr/caricature. 
26 Dictionnaire encyclopédique illustré Larousse bordas, 1997p 252 
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-comporte habituellement un 

ménage verbal reflétant une pensée bien articulée. Elle peut être considérée 

comme un  éditorial, un commentaire et même une analyse en raccourci. La 

caricature éditoriale possède généralement beaucoup de mordant, elle se veut 

dérangeante combative provocatrice, humoristique. Un caricaturiste doit être 

presse écrite. On y recourt parfois dans certaines émissions radiophoniques et 

 »27 

Sous un autre rapport et à proportion du texte « les droits et responsabilité de 

la presse du conseil de presse du Québec » : 

« 

trait, un personnage, un fait, un événement. Le genre journalistique 

particulier auquel elle appartient confère à ses auteurs une grande 

même souci de la qualité [que les autres professionnels de 
28 

événement quelconque qui intéresse les gens. Cette reproduction est ridicule 

voire grotesque où  les traits physiques  des éléments dessinés sont exagérés 

                                                           
27 CREM, centre de ressource en éducation aux médias 2003 « une caricature drôle ou 
blessante ? » S.L.D consulté le 18 janvier 2015 à 16h00 
28 Ibid. consulté le 18 janvier 2015 à 16 :00 
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der une personnalité 

publique ou un événement politique par le biais du grossissement démesuré 

situations les plus dramatiques. A ce propos, le grand illustrateur de la presse 

 : « 

portrait » 29 par ailleurs. Anne B.Ragde exprime à travers son héroïne dans un 

roman Zona Frigida : « 

tendresse. Exagérer ce qui est révélateur et laisser  de coté ce qui est banal »30 

Exagérer, amplifier, abuser dans les représentations ou carrément les 

simplifier, sont des procédés  classiques  de la caricature, cette esquisse qui a 

pour nom caricature, à savoir un dessin humoristique publié dans un journal ou 

magazine et ironisant sur le monde politique et social, est une satire de 

Anglais nomment le « nonsense ». 

 caricature » et « dessin humour 

années 1980 : « le dessin de presse » ce terme favorise le support, la presse où 

ou social occupe aussi une place primordiale dans le dessin. Autrement dit, il 

une tendance humoristique. Ce type 

humoristique. A cet égard, Jacques Faisant, le célèbre éditorialiste du Figaro et 

                                                           
29 Snnep potins de la commère, France- soir, 18 juin 1958 in : www.dicocitations.com/citations-
mot-caricature.php.  
30 Ibid.  
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ou qui sont associé au rire et comment ils étaient remplacés par les dessins 

politiques ou les dessins de presse : 

    « Je dessine 

dessin humoristique, pas du tout à connotation politique

s purement humoristiques parce 

 Paris Match 

dessins, avec plusieurs dessins par page. Beaucoup de gens ont commencé à 

 Match 

Le dessin purement humoristique est en déclin, mais le dessin politique, en 

 

dessinateurs. »31 Entretien avec J-Faisant in C-M. Bosseno, F. georgi. M. 

sillouette. 

Bref, devant cette opacité terminologique, on peut dégager ce qui est commun 

entre tous ces termes 

activité. 

Alors, en ce qui concerne notre étude, on a opté pour la caricature entant que 

terme et une réalité prise pour un dessin et un écrit et qui vise à calomnier et 

attaquer les vices et les torts de la société, les dérapages des individus qui ont 

une influence politique, sociale ou culturelle, ou critiquer des situations et des 

événements importants par le biais de la moquerie et la satire. C'est-à-dire  

faire rire tout en dévoilant les défauts et les injustices.   

A cet égard. Charles Baudelaire fait 

des vers recueillis dans les « Épaves » : 

 

 
                                                           
31 Entretien avec J. Raisant. in CM. Bosseno, F. georgi, M. silhouette, le rire au corps : grotesque 
et caricature, in sociétés et représentations paris, CREDHESS 2000, n0=10 p 203. 
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Celui-là, le lecteur est un sage 

 

 

Il peint le mal et la séquelle 

 

 

De Melmoth et de Méphisto 

 

Leur rire, hélas ! De  la gaité 

 

Comme un signe de sa bonté 

Ainsi, il est clair que la caricature est par définition un dessin humoristique 

mais quand elle apparait dans un support journalistique, elle acquiert une 

nouvelle fonction, c

qui revendique la réaction sur un thème actuel dont le lecteur est déjà initié 

aux faits de bases. Permettant donc de saisir par le biais de son humour la 

distance existant entre un événement et son appréciation. 

A ce sujet, Kneiper Thomas a développé la définition de la caricature qui 

que : 

   «  La caricature politique est un commentaire visuel 
et ainsi une présentation journalistique qui accentue 

événement actuel politique, dont le récepteur 

caricature politique dépend de la périodicité du 
média qui publie. Du coté formel, la caricature 

une technique graphique manuelle, par un langage 
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humoristiques. Dans le cas idéal, elle est capable de 

contradictions de la réalité politique ainsi que de les 

caricature politique accomplit une fonction de 
critique et de  contrôle importante. Du coté des 
lecteurs, la caricature fait avancer la formation 

et à la détente » 32 

ualité) tout en développant avec 

comique.Cependant que peut-on dire sur le caricaturiste ? Considère t-il son 

métier comme travail journalistique ou plutôt artistique ? Quel est réellement 

son statut de dessinateur journaliste ?  

Le caricaturiste  

Le statut du caricaturiste a connu un changement important au fil du 

temps 

métier de dessinateur de presse. De façon plus précise, les premiers 

des journaux satiriques encourage les d

our ses caricatures 

que nous le connaissons généralement. 

Depuis 1945, les caricaturistes voire les dessinateurs de presse ont le 

statut de journaliste certains même, possèdent une carte de presse 

e par le fait que le 

parlement, en Mars 1935, adopte le statut professionnel des journalistes, 

                                                           
32 KNIPER Thomas, die politische karikature, eine journalistische darstellingsforme und deren 
produzenten. Herbert Von Halem Verlag, ko in 2002, traduit par page 98. 
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incluant plusieurs catégories assimilées dont celle de « reporters-

dessinateurs ».Quelque mois après cette ratification, Jacques Le Chantre, et  

certains de ces collègues dessinateurs tel que, Picq ,Farinol, Bellus ne se 

contentaient pas de la simple reconnaissance de statut de dessinateur de 

presse mais ils se battaient pour que les dessinateurs aient les mêmes droits 

que les journalistes par la fondation des syndicats des dessinateurs de journaux 

pour défendre la double vocation du caricaturiste :créateur et journaliste. 

Avant de présenter une brève chronologie du dessin satirique dans la 

presse, il est judicieux de déterminer quelques facteurs qui expliquent 

pourquoi certains dessinateurs artistes ont eu la volonté de conquérir la presse  

et de choisir la carrière de journaliste. 

  

abordables et touchant tous les individus même les femmes et les enfants. Ce 

en préservant la vocation artistique et humoristique du dessin. De plus les 

au d

 

 Repères chronologiques du dessin humoristique dans la presse 

1829. fondation du journal "La silhoutte", un journal illustré devient partisan et 

satirique 

1829. Premier journal français satirique "La caricature" Englouti en 1843 par le 

charivari (paru en 1832) ou s'illustra notamment Honoré Daumier. 

1850. Premier journal anglais satirique Le French gazette hebdomadaire "1841-

2002" 

1863. Parution l'un des premiers journaux satiriques canadiens " la scie" 
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1877- Premier journal satirique arabe "Abou nadara zarka", fondé par 

l'égyptien yaacoub ben  Sannouh 

1881- La liberté d'expression est encadrée par une législation en France. 

1901- Création de l'Assiette au Beurre (1894-1941), hebdomadaire 

d'inspiration libertaire. 

1902- Apparition de la première revue satirique syrienne "Zahrak Balak" 

1915- Création du "Canard Enchainé", l'un des plus anciens titres de la presse 

française. 

1920- Développement de la caricature égyptienne grâce à ces premiers 

dessinateurs tel que   Mohammed Abd al-mun'im Rakha. 

1925- Création du New York, journal humoristique new-yorkais, sophistiqué et 

cosmopolite. 

1950- Premières caricatures algériennes publiées dans les années cinquante 

sont celles de Ismail Aït  Djaffar. 

1960- Création de Hara-Kiri, le magazine mensuel "bête et méchant" il devient 

hebdomadaire en   1969. 

1969- L'apparition pour la première fois de Handhala, le fameux personnage de 

Naji Al Ali (1937-  1987). 

1970- L'hebdo Hara-Kiri est interdit en novembre 1970. Il réapparait alors une 

semaine plus tard   Sous le nom de Charlie Hebdo. 

1982- Salon international du dessin de Presse et d'humour.  

1985- La quotidienneté du dessin de Plantu en une de Monde est instituée afin 

de "rendre sa place à  La tradition française des dessins politiques" 

1986- 1er Festival national algerien de la bande dessinée et de la caricature de 

Bordj El Kiffan. 
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1987- Naji Al Ali, un militant palestinien, fut le premier caricaturiste à être

assassiné pour ses  dessins. 

2001- La loi "Amendements Dilem" contre les journalistes en Algérie. 

2006- Affaire des caricatures danoises représentant Mahomet. 

2006- fondation de l'association cartooning for Peace. 

2012- 1ere édition du Festival arabe de la caricature. 

2015- L'assassinat, dans les locaux du journal Charlie Hebdo lors d'un attentat 

terroriste,  des caricaturistes suivants: Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, 

Ph.Honoré. 

Les impératifs du métier journalistique. 

Au centre des organes de presse, le caricaturiste garde toujours son 

statut satirique qui se fonde essentiellement sur le sarcasme et le burlesque, 

on reconnait facilement son coup de crayon dans le milieu journalistique, 

même quand son visage nous est rarement connu. Il concrétise par le 

 

distanciatio

personnalité politique en portant un regard personnel, révélateur et critique 

 

eur, le caricaturiste remplie 

en fait, un rôle 

et les énigmes mal saints de la société et de ses fameuses figures publiques 

grâce à ces principaux atouts qui se récapitulent en un style reconnaissable 

entre tous et de la pétulance à revendre.  

-t-il les 

contraintes de la presse ? Comment arrive-t-il par un dessin synthétique de 
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Pour répondre à ces questions, il faut au moins présenter les 

 

 

t politique, économique, sportive, culturelle, événementielle ou 

internationale. Car la 

 : « par le travail des journalistes. Je garde toujours en 

tête que je ne serai ce que je suis 

les journalistes spécialisés. » 33 

pour deux raisons : la première, à cause de son caractère éphémère 

(momentané) et la deuxième,  à cause des contraintes de bouclages des 

exprime son  : 

 « 
quelque chose de très prenant qui vous empêche de 

tous les matins, je ne pourrais pas me consacrer à 

quotidien seulement, je groupe les sept ou huit dessins 
de la semaine sur une unique journée, mais cela 
revient en d

-end qui peut totalement 
modifier la donne du lundi. Il faut parfois refaire tous 
le travail mardi, alors que le bouclage a lieu le jour 
même à 13 heures, car les dessins rendus la veille au 
soir sont déjà inadaptés à la situation traitée. On est 
tous victime de ce phénomène, on nous demande de 

fois à sacrifier 

                                                           
33 Entretien avec Plantu in C.M. Bosseno, F.Georgi M. Silhouette « le rire au corps grotesque et 
caricature » in société et représentation, paris, CREDHESS, n°10, 2000,  
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consciemment le dessin au port de vue graphique, ceci 
pour respecter les délais »34 

De même, une autre contrainte relative aux rédacteurs en chefs qui exigent 

parfois leurs sujet, acceptent ou rejettent des dessins ou même leur apporter 

quelques retouches jugées importantes. Autrement dit, les rédacteurs en chef 

carrément exercer une autocensure. 

E ction 

publique. 

Depuis les premiers journaux, qui sont nés au sein des anciens régimes 

e ou des pays arabes, les gouvernements cherchent à 

orienter, à brider et à surveiller ou censurer catégoriquement la presse et ce 

 

Pendant le 19eme siècle, les sujets politiques traités nécessitent un 

cautionnemen -à-

parfois, considérable et parfois quand les autorités cherchent à réduire   le 

nombre de ces journaux, elles augmentent farouchement le montant du 

cautionnement. Comme exemple de restriction de la presse, les journaux 

 : cela 

permet le contrôle du nombre des exemplaires imprimés et donc limiter la 

diffusion ou la rendre plus couteuse. 

En 1881, la presse a retrouvé une grande liberté grâce à la loi du 29 

juillet 1881 qui accompagne la fondation de la III éme république, cette loi 

et sans aucune impunité à la presse. Mais cette liberté a rencontré des 

moments de restrictions surtout sur des sujets qui relèvent de la provocation à 

                                                           
34 Entretien avec Pétillon in CM Bosseno, F.georgi, M, silhouette : « le rire au corps : grotesque 
et caricature » in société et représentation, Paris CREDHESS2000, n° 10 p 203 
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1951, la loi du 1ère juillet 1972 et la loi du 13 juillet 1990 (loi Gayssot) qui 

tende à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Toutefois, la 

és 

notamment celui de Handyside (1976) : « 

seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou 

considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 

 »35 

Cela nous mène à aborder le sujet des caricatures qui représentent le 

Prophète d

et les messagers de Dieu). Elles ont fait leur apparition en janvier 2006, dans un 

en forme de bombe dont la mèche est allumée. Cette représentation et 

s et accablements au sein de 

la communauté musulmane voire même des manifestations de colère et de 

personnes en 

quelques 

religion. A ce sujet Plantu exprime : «  

s

de mes amis dessinateurs de Charlie Hebdo. Juridiquement, on ne peut pas 

dire à un artiste « tu ne dois représenter telle figure divine ou tel prophète » 

arrogance, ni humiliation »36. A ce titre, il est claire que 

est un précieux butin gagné après plusieurs luttes contre les différents types de 

censure mais selon Plantu  cette liberté de dessiner ne devrait pas avoir 

 signifie pas 

                                                           
35François Jost et auto, 50 fiches pour comprendre les médias, Bréal édition , université de 
Franche-Comté  
36  
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forcément humilier ou heurter les sensibilités, 

caricatures de Mahomet est réapparue dans la cour médiatique, le mercredi 7 

janvier 2015 où deux  hommes armés  ont fait irruption dans les locaux de 

personnes ont été tuées dont les dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski, Tignous 

et Honoré : les terroristes ont déclaré avoir ainsi « vengé le Prophète » et puni 

atteint trop catégoriquement la portée polémique, les dessinateurs risquent 

 : 

1. 

politiques accusé de trahison, et pour Abi Mounir, qui était un rescapé 

  de 

ces confrères ont trouvé la mort. 

2. 

 

3. La démission : certains dessinateurs ont préféré démissionner  à cause 

 the 

New Yorker », jugeait trop redoutable les positions de celui-ci. 

4. La prison et les amendements : menacé de mort par certains islamistes 

radicaux, le caricaturiste algérien Ali Dilem jamais emprisonné, ont lui a 

dédié  délibérément une loi «  » qui est une 

disposition législative qui prévoit jusqu'à un an de prison pour offense 

 

 

 

champ journalistique  et à 

la doxa ambiante.  
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Malgré les aléas que le dessin caricatural a pu connaitre depuis son 

 technique de sa 

production, de son impression et de sa diffusion. La caricature de presse 

détermine par ses qualités de dessin polémique, sa capacité de manipuler pour 

mieux manifester une interprétation et donc faire partager ironiquement une 

opinion.         

Les traits syncrétiques de la caricature : 

Le fait de déterminer les aspects génériques de la caricature celà 

provoque nécessairement le besoin de faire une recherche de ses sources 

originelles et de se demander si elle puise toujours dans les caractéristiques de 

la caricature ancienne ou si elle revêtit de nouveau procédés afin de permettre 

à cet art graphique de jouir de tous les atouts esthétiques et techniques pour 

exprimer et influencer. Nous tenterons de répondre à ces interrogations par 

ition des points suivants. 

1-La caricature à la croisée de différents genres  

  les multiples lectures sur la genèse de la caricature nous informent 

un genre au confluant de plusieurs pratiques, elle est 

non seulement une étendue de la caricature ancienne ou classique, qui confère 

ludique et satirique , elle se croise partiellement à des genres plus ou moins 

périphériques comme le théâtre ( comique de situation, de caractère, de mots) 

et la bande dessinée à laquelle il emprunte certaines caractéristiques comme 

la case( vignette contenant un dessin), le strip ( suite de cases disposées sur 

une ligne constituant ainsi une « bande ») , les bulles ou phylactères (textes 

intégrés aux vignettes, de forme ronde ou rectangulaire, transcrivant les 

dialogues ou les pensées des personnages) et les onomatopées. 

 

 



Chapitre N° 2 : Caricature P a g e 62

 

 Par définition, la caricature est un dessin qui se distingue par 

assez explicite à cet égard : il proviend  caricare » qui a pour 

sens, charger, exagérer, amplifier. 

              

les formes et les proportions sont parfaites : «  Beau Idéal », est une expression 

héritée de la théorie platonicienne et glorifiée pendant la Renaissance. 

         Vue comme une méditation sur le laid, la caricature ne propose aucune 

intention  grotesque, comique ou  satirique. C

avec les frères Carrache que la caricature se spécifie en optant au 

divertissement  ludique et devient ainsi un genre à part entière. De même, le 

XVIII siècle note un changement dans le contenu, la forme et la qualité 

esthétique de la caricature qui est devenue de plus en plus populaire et 

contestataire conjuguant satire et politique. A ce sujet P. Dupuy signale que : 

 «  

la norme et des poussées polémiques 
 caricature peu à 

peu se transforme en outil politique, 
rapidement aidée par des moyens de 
production de plus en plus sophistiqués et par 
une technique m  »37 

rt de 

traits pour susciter le comique ou le satirique, une définition catégorique de la 

caricature est donnée par Ph-Roberts-Jones dans son ouvrage : la caricature du 

                                                           
37 litique 

», Université de Paris I, 1999, p.149 http://biosoc.univ-paris1 
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second empire à la belle époque 1850-1900 : « Tout dessin ayant pour but soit 

de faire rire par la déformation,  la disposition ou la manière dont est présenté 

 ».38 

 

La caricature entretient des rapports analogues avec le théâtre surtout 

sur le plan comique, ce qui 

procédés ou mécanismes au théâtre précisément sur ce qui concerne les 

personnages, le comique de situation, de caractère ou le comique verbal. Tout 

en gardant la terminologie du genre théâtral, nous allons reconnaitre quelques 

procédés du comique intrinsèque à la caricature de presse. 

Le comique de situation : 

Il est habituellement propre au théâtre, il peut être défini comme une 

configuration de rapports entre les personnages à un moment donné de 

areillement applicable à la caricature. E

dessins se basent initialement sur un paradoxe humoristique entre deux 

situations. Ces situations risibles ou contradictoires se présentent 

le par les acteurs. 

 

 

 

                                                           
38 ROBERTS-JONES P.,  La caricature du second empire à la belle Epoque, 1850-1900, Le 
club français du livre, Paris, 1963. 
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                                         Dessin, B, Chkoum. Mardi 07.04.2009.  

Nous reproduisons le dessin de B.Chkoun qui porte le titre de « clôture 

de la compagne électorale » où il représente deux hommes, 

gro

interpelle le second en lui faisant avoir que la météo prévoit «  5 ans » de mer 

les élections présidentielles ne changeront rien pour les «  5 ans » à venir car le 

même candidat sortant sera réélu la fin de la campagne électorale y faisant foi. 

Dans cette scène, le comique réside dans le décalage qui caractérise les deux 

parties 

regardant la 2eme partie du dessin qui représente un homme triste voulant 

pendre la mer clandestinement à cause de sa vie misérable, ce contraste qui 
er 

eme 

représentée dans le dessin. 
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Le comique de caractère (de personnage) :

n politicien. 

En accentuant un trait de caractère et en mettant en avant une attitude 

disparités, des inadaptations afin de déclencher la sensation plaisante. 

 

                Dessin de Dilem (liberté) le 15_04_2009. 

Le dessin de Dilem paru dans Liberté le 15_04_09, illustre le comique de 

caractère, en effet, ce dessin nous montre plusieurs femmes blessées, 

 en 

évidence est censée être Louisa HANOUNE candidate du partie des travailleurs 
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ésente à  présidentielle, et à travers ce  dessin,  dans 

lequel o

la méthode. 

entielle est représentée battue et rouée de coup 

 

politique. 

Le comique verbal 

Barthes : « ait alors de guide au lecteur et 

rempilerait deux fonctions distinctes »39les textes qui accompagnent le dessins 

(que nous nommerons comique verbal) sont nécessaires pour compléter le 

message iconique, ces textes qui peuvent être, des légendes, des titre,, des 

paroles inscrites dans les bulles et des diverses inscriptions, abritent le 

comique verbal. Celui-ci qui se manifeste par le jeu de mots, dans les décalages 

de sens, dans les accumulations et dans les expressions métaphoriques.    

                                                           
39R,Barthes, in G LUGRIN,S PAHVN, « le rapport texte image : pour une relecture de 
texte et image » de Laurence BARDIN, Lausanne, FRP, N :06.07 ven_ juillet 2001.p.1.   
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                                 Dessin du HIC, « soir », 23-03-209. 

Dans le dessin du Hicham Baba Ali « Hic » paru le 23-03-09 et ayant 

comme titre le « FFS  Appelle au Boycott ».On voit deux personnages politiques 

président américain Barak OBAMA  Hocine Ait Ahmed, 

 : le front des forces socialistes 

« FFS », qui est fondé depuis le 29 septembre 1963, lors de sa visite aux états 

unis, Ait Ahmed rencontre OBAMA où il lui exprime la volonté de boycotter 

élection présidentielle. Selon le dessin toujours, Au dessus de la tète du leader 

du parti socialiste, une bulle qui contient des paroles en « Anglais » « yes we 

can  oui, nous pouvons », le «nous » renvoie ici aux 

adhérents de ce par

verbal. Ces mots déclarés furieusement en levant les deux points, nous 

rappelle le slogan du mouvement « Black Panther » « les panthères noires 

« qui expriment leur revendication pour un pouvoir aux noirs, le geste de lever 

le bras avec le poing serré. 
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:

La bande dessinée, tantôt présentée comme la littérature du pauvre, 

sceau populacier, est par défini

conçue par une juxtaposition de dessin et articulée en séquences narratives et 

fréquemment accompagnée de texte sous forme de narration, de dialogue et 

e dessinée est une 

composant essentielle du dessin de presse, une assise foncière de son langage. 

La bande dessinée entretient avec la caricature des rapports de 

ressemblance entre leur constituants, cela est clairement observable chez la 

mage ou une vignette contenant un dessin fréquemment 

textes véhiculés dans les bulles expriment une visée narrative de la bande 

dessinée tel est le cas pour la caricature, cela est visible dans le dessin de Abi  

 

 

                                 -03-2009. 
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La caricature ayant pour titre «

le plein 

candidat sans audience auprès des électeurs, dit clairement au gérant de la 

 », cette caricature à une 

par les couleurs choisis et surtout 

les véhiculent permettant 

 

Un processus communicatif à trois  protagonistes 

 Une caricature politique a un caractère assez dénotatif car elle véhicule 

en elle les traces du regard dont il  est résultat , -à-dire la caricature qui 

est proposée chaque jour dans la presse écrite est porteuse des avis, des 

jugements et des impressions particulières de son auteur, souvent destinés à 

un lecteur, en cherchant un regard, la caricature est , pour se servir 

expression de  Barthes , une oscillation  entre un «  voici » et un « voyez » 

approche qui vise la dimension pragmatique et la fonction exécutive, il parait 

nécessaire  de soulever quelques interrogations  sur le rapport que la 

caricature entretient avec son réfèrent, les formes intentionnelles mènent 

alors à faire valoir du destinataire jectif humoristique et 

mesurée , ces trois acteurs énonciatifs ( destinateur-cible-lecteur) jouent des 

rôles importants dans le processus communicatif dont la caricature de presse 

fait produire , par exemple le destinataire ( le lecteur) qui est le témoin et le 

complice est solidaire avec le destinateur. Le dessinateur, producteur de 
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reconstruction, une connivence  tacite entre le lecteur et le caricaturiste au 

détriment de la cible.  

Ainsi la relation e

dessinateur et le lecteur  à propos de la réalité représentée dévoile le degré 

profond du partage culturel, symbolique, social et idé

de ces partages et de ces connivences. 

1-Le caricaturiste  

Le créateur de dessin humoristique est un  témoin du monde dans 

lequel il vit, il se sert de son langage graphique pour représenter et décrire 

hostile. Le monde économique, social et surtout le monde politique. Ce 

dessinateur, en se servant de la déformation, le détournement et 

sociales et à démasquer certaines personnes politiques par le biais de la 

ridiculisation. 

 Le caricaturiste, pour arriver à atteindre son but, il part du principe que 

les gens (les lecteurs) connaissent et identifient les personnes et les situations 

à laquelle la caricature fait allusion. 

Les caricaturistes des dessins de notre corpus ont essayé de défendre 

implicitement ou explicitement des idéaux politique, démocratique mis 

manière plus ou moins évocatrice et représentative cet imaginaire politique. A 

cet  égard, nous pouvons observer que : 
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- : « une 

élection transparente »  (Dessin de Dilem, paru le 08 avril 2009 dans 

Liberté) ou «  le verdict des uranes » (dessin de Dilem paru le 11 avril 2009. 

-

aspiré par les algériens, pourraient être réalisé par un choix démocratique 

sage « pour une Algérie digne », «   » (Dessin du Hic paru 

 »lève la 

tête mon père 

Bouteflika lors de la compagne électorale précédente «   Algérie forte et 

sereine » est une inscription qui revient au président sortant pendant les 

dernières élections (2004) ( Dessin de Dilem, paru le 25 Mars 2009). 

- 

caractérise un pays qui se déclare démocrate et tolèrent. «  Bouteflika lors 

 : la liberté de la presse sera pleinement 

respectée  

- la description et le désespoir :  

« - ce soir, on saura surtout les noms  des      perdants. 

-Ah bon 

 ». 
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                                    (Dessin du Hic. Paru le 09 Avril2009) 

Le titre de la caricature ci- 

09 avril 2009, nous fait comprendre le jour même du scrutin que le candidat 

sortant a gagné les élections car le mot « Election » est employé au singulier. 

Alors  que le suspense demeure pour les électeurs, deux personnages 

 

vainqueur des urnes. Pour 

 

2.«- Papa  ?! » 

   -Encore 5ans mon fils. 
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                                        (Dessin du Hic paru le 11 Avril 2009). 

Dans cette caricature du HIC, parue le 11avril 2009 dans le journal Le 

nant à la main son fils qui lui demande à 

quand est le bonheur ? Le père lui répond que pour trouver le bonheur, il faut 

attendre cinq ans. 

indique tant que le candidat sortant est au pouvoir, le bonheur sera encore 

par le dessinateur et une certaine partie de la population algérienne qui aspire 

au changement fructueux pour le pays  

Mêlant déception, contestation, espérance et devoir, la totalité de ces 

caricaturistes et celle des lecteurs, permet 

uté et permettre 

son évolution. 
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2- La cible politique 

 Protagoniste sur lequel se concentre le message de la caricature de 

s nommée, annoncée à 

demi mot ou complètement exprimée, la cible doit être devinée et facilement 

ou autre. Cependant, le message  de la caricature peut parfois être mal décodé 

et par la même, considérée comme une brutalité gratuite ou comme 

plaisanterie grotesque. Eventuellement, si la cible est connue ou reconnu, 

cette identification réclame alors une coopération active du lecteur, comme on 

va le montrer ultérieurement. 

Du même  coup, nous pouvons avancer que la caricature est dotée de 

quelques traits de discours polémique, dans la mesure où la totalité de ces 

caractéristiques sémantique, énonciative, rhétorique et argumentative sont 

convoquées pour savoir une visée pragmatique prépondérante : discrédité, 

C. kerbrat- Orecchinoi affirme que : «  

rire : petite guerre ou fantasia, simulacre et substitut du guerre littérale, les 

- il, ne tuent que symboliquement ».40 

Ainsi la caricature est un espace discursif varié :  

-Elle est un discours de persuasion où le dessinateur assume pleinement 

son énonciation et cherche à séduire et cerner son lecteur. 

-  : exagération, 

déformation, allusion, insinuation. 

 

                                                           
40 Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, «  LE DISCOURS POLEMIQUE », Presses Universitaires de Lyon, 1980. 
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3- Le lecteur coopératif

La caricature constitue une sorte de manipulation afin de mieux 

manifester une interprétation et faire partager visuellement un point de vue. 

représenter une personnalité ou de distraire par la charge comique. Au 

a conçu le 

dessin et ses tendances et entre celui qui va le recevoir (le lecteur) et son 

 ; le 

dessinateur interpelle le lecteur. Ce lecteur doit être actif dans la construction 

significative des messages qui résulte de la déconstruction et la reconstruction 

des signes mis en place par le caricaturiste. Cette action de coopération au 

processus interprétatif est induite par la caricature et marquée par les 

stratégies sémiotiques, iconographiques,  sémantiques du dessinateur afin de 

dessinateur  

lecteur récepteur. 

             dinaire entre le caricaturiste et 

Lector in Fabula, avance une réflexion sur une idée qui  constitue la raison 

    «  

lecteur modèle 

 : «  texte postule son destinataire  comme condition sine qua 

non de sa propre capacité communicative concrète mais aussi de sa propre 

potentialité significa

ou empiriquement »41 

le texte ne dit pas mais de présupposer et de remplir «  les espaces vides » par 

                                                           
41 ECO. U , Lector in fabula, Paris, Grasset.P 67 
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peut être étudiée comme un texte à savoir comme une structure  organisée 

produisant du sens. 

En outre, la coopération interprétative devient effective lorsque le 

dessinateur et le lecteur sont présumés partager quelques valeurs et 

connaissances sociale et culturelles commune sans lesquelles la 

communication ne pourrait atteindre son but. Autrement dit, le lecteur 

complice réussit grâce à son intelligence et son bagage- culturel de déterminer 

les sens que peut véhiculer la caricature. 

              Il est certain  aussi que le dessinate

réalisation de ses dessins et sait manipuler un ensemble de références auquel 

il se réfère qui est identique que celui du lecteur. A ce propos Eco souligne 

que : «  le et en 

 »42 car diriger et suivre cette activité coopérative 

explique : « 

xclusion mais bien de renforcement mutuel »43 

quelques compétences fondamentales comme une connaissance élémentaire 

du code linguistique et des règles de liage et de coréférence (les anaphoriques 

et  les déictiques) être capable de trier et de sélectionner les données 

situationnelles,  de déchiffrer les figures de style et les expressions stylistiques. 

Etre initié aux différentes visions du monde et aux connaissances culturelles. 

En quelques mots, le dessinateur et le lecteur doivent avoir des 

références culturelles similaires et des connivences pour que la latence des 

interprétative, et par conséquent, la visée communicative du dessin trouve sa 

                                                           
42 Ibid.p67 
43  Ibid.p67 
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concrétisation par la compréhension des différents sens exprimés 

explicitement ou implicitement. 
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 Conclusion 

                La caricature est foncièrement liée à son auteur, son existence est 

co

entretenir des rapports de complicité avec  le concepteur du dessin. Cette 

manipulation ne peut se faire sans le recours aux connaissances culturelles, 

idéologiques et sociales communes afin de rendre cet espace de codes 

hétérogènes amalgamés un espace de diverses significations complémentaires. 

En fin de compte, le processus de communication dépend de ses trois 

protagonistes : un dessinateur qui a une opinion sur une cible quelconque (par 

exemple : politique) et qui veut la transmettre à un lecteur, lui-même, doté 

est important  de rappeler que le dessin doit être lu  tout en  se référant  à son 

contexte d

focaliser notre intérêt sur le contexte de parution des caricatures en 
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Contexte de l'élection présidentielle 

Certes,  la caricature cherche à provoquer nos sentiments et nos réflexions 

-à- te durée pour vivre. De ce fait, 

auxquels elle fait allusion, nous semble essentielle pour la comprendre .Ainsi, dans 

ce chapitre, nous allons présenter les principaux partis et personnalités politiques à 

 

Les élections présidentielles en Algérie  

 Compte tenu que  la compréhension du climat politique algérien concernant 

cette élection et le  mode de son déroulement. 

  

  Alors, les élections présidentielles en Algérie sont censées être 

libre, toutes tendances confondues, premier magistrat du pays. 

Les conditions posées pas le conseil constitutionnel pour prétendre à être candidat à 

 : 

 

- Le postulant à la candidature doit : 

-  

-  foi 

musulmane. 

-  

- Il doit avoir 40 ans révolus  

- Jouir de la plénitude des ses droits civils et politiques  

- ér 

novembre 1954  
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- Justifier du non implication des parents dans des actes hostiles à la révolution si 

celui-ci est né après la révolution    

- 

 

Le dossier de candidature comporte : 
- Une copie de son programme  

- Un engagement en langue nationale officielle portant sur un 14 points dont : 

- 

fins partisanes  

- Le refus de toute pratique féodale  

- Le refus de toute pratique régionaliste et népotique  

- La préservation de la souveraineté nationale  

-  

 
Les partis en lice  

 de la 

démocratie en Algérie était inéluctable. En effet , ce soulèvement a sonné le glas du 

 on à 

caractère politique ,  déclencha une ruée vers la formation de plusieurs , ou 

et disparaissaient suite à des mal entendus ou à des guerres des chefs .  Ceux qui 

réussirent à avoir leur audience parmi la population se présentèrent aux différentes 

élections (communales, de Willaya ou Nationales). 

Parmi ceux là, six partis se lancèrent da  : 

Front National Algérien, Parti Des Travailleurs, Mouvement El Islah, Ahd 54, Front de 

Libération National, Le parti pour la Liberté et la Justice. 
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Le parti du Front de Libération National a été fondé le 10 octobre 1954 par un 

libération du pays du joug colonial français.  

Il est composé par le groupe des six « chefs historiques  : 

 Karim Belkacem 

 Mostafa Lacheraf 

 Larbi ben Mhidi 

 Mohamed Boudiaf 

 Rabah Bitat 

 Et Didouche Mourad 

Le Front de Libération National (F.L.N) apparut publiquement et 

officiellement le 1er 

 

La première apparition se traduisit dans les faits par des attaques plus ou 

moins désordonnées contr

commissariats, des équipements de communications, des entrepôts et des 

bâtiments publics principalement en Kabylie et dans la région des Aurès. 

Ces attaques furent accompagnées par la célèbre « déclaration du 1er 

novembre 1954 

« lutte nationale 

répertoriées le 1er novembre 1954 qui coïncidait avec le jour de toussaint. Ces 

attaques englobèrent tout le territoire algérien, plusieurs victimes furent recensées. 

La lutte armée sera menée sur le territoire national et ensuite sur le territoire 
e en 

date du cessez le feu signé à Evian le 18 mars 1962. 
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Apres le congrès de la Soummam, organisé par ABANE Ramadhan lui-même 

et qui affirmait la « primauté du politique sur 

 » 

Suite à ce congrès historique et pour parachever la mise en place des 

crée le gouvernement provisoire de la république algérienne (G.P.R.A) qui fut 

reconnu par  plusieurs états ce qui contraint le gouvernement français à négocier le 

cessez le feu du 19 mars 1962.En juillet de la même année, le peuple algérien vota 

 

érie est indépendante, le FLN se sent seul sur la scène politique  

apparaissant comme le mouvement qui a permis aux algériens de retrouver leur 

souveraineté nationale. De ce fait, il prit le pouvoir, dissolue le GPRA et met à la tête 

 « historique » cède la 

place au FLN «  ». Il interdit le parti communiste en 1963, ainsi 

que le parti de révolution socialiste de Mohamed Boudiaf et plus tard le front des 

Forces socialiste (FFS) de Houssine Ait Ahmed. 

Il tient son 3eme congrès en avril 1964 et donnes de charges prérogative au 

président Ben Bella qui limogea successivement Kaid Ahmed, Cherif Belkacem, 

Ahm

affaire étrangères. 

Houari Boumediene, ministre de la défense nationale, comprit que le prochain de la 

liste des éliminés sera lui et pressé par son entourage, il prit le pouvoir le 19 juin 

 redressement révolutionnaire » à la place de «  » 

sous le président Boumediene, le FLN fut marginalisé tout en maintenant le système 

du « parti unique ». 

A la mort du président Boumediene, le colonel Chadli lui succède et 

réorganise le FLN, le FLN prend alors une place centrale après une longue période de 
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 socialiste » de son 

programme. Il opère quelques réformes de libéralisation du marché. Cependant, les 

1988 qui secouèrent le pays vers des réformes politiques essentielles. Le 28 février 

sion. 

x- FIS 

[le front islamique du salut] dissout.Il remporta 88 sièges sur 231, Alors que le FLN 

seulement 15 sièges lors du première tour des législatives de 1991. 

démissionner. Beau

avec six autres formations politiques en 1995 la plate forme de Rome, qui critique 

directement le pouvoir militaire et sa gestion de la crise. 

En 1998 le président Liamine Zeroual annonce officiellement la tenue 

e Hocine 

Ait Ahmed, Mouloud Hamrouche et Taleb Ibrahimi, les généraux font appel à 

lui attribuer leur soutien et qui, alors, est soutenu par le FLN. Les conséquences de 

liance de ce dernier candidat avec le FLN sont les suivantes : 

-

suffrages. 

-Aux législatives de 2002, le FLN remporte 199 sièges au parlement. 

 -Le huitième congrès du FLN en 2005 nomme  Abdelaziz Bouteflika, président du 

parti. 
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Le parti des travailleurs TP

                  Le parti des travailleurs, en arabe « Hizeb El Oumal » et en tamazight 

« akbar isceddamen » à été fondé le 22 juin 1990 par des travailleurs, syndicalistes, 

une année après la réforme constitutionnelle par laquelle le multipartisme fut 

instauré, sa secrétaire générale est Louiza HANOUN, qui fut en 2004, la première 

femme du monde arabe à se présenter comme candidate à une élection 

présidentielle. 

                Partie intégrante du mouvement ouvrier international, le parti de 

-à-dire de la propriété collective des 

grands moyens de production et des richesses nationales, impliquant la démocratie 

véritable pour que le peuple exerce sa souveraineté. 

              

extérieur, la défense des nationalisations des terres, des richesses naturelle du sol et 

du sous-sol, des entreprises et des infrastructures (chemin de fer, eau, électricité, 

ports, aéroport patrimoine culturel et artistique, télécommunication, transport 

aérien et maritime. 

Il lutte contre la privatisation des entreprises publiques, pour la renationalisation des 

services publiques et des entreprises privatisées, la réouverture des entreprises 

16 ans, pour le droit à la santé publique, contre la privatisation du secteur de la 

santé et pour le droit au logement. 

Il est contre les institutions financières internationale (FMI  OMC  Banque 

mondiale, union européenne, et le nouveau partenariat pour le développement de 

 

groupe de pression politique, religieux ou financier, il lutte inconditionnellement 

leurs. 

Les revendications du parti des travailleurs sont : 
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- La libération de tous les détenus politiques 

- La résolution du dossier des disparus. 

-  

-  ou de 

 

-  

-  Le droit au travail et un salaire suivant SMIG  

- 

embauchés. 

Sur le plan international, il se prononce pour le droit du peuple palestinien a 

un état souverain, laïque et démocratique et pour le retour de tous les refugiés 

depuis 1948. 

Le parti des travailleurs milite pour un monde de paix et de coopération libre 

et fraternelle entre les peuples et les nations, pour que la science soit au service du 

progrès et de la civilisation humaine. 

Les objectifs du parti des travailleurs sont :  

lgérie vivra unie et souveraine avec ses deux composantes linguistiques Arabes et 

Amazigh. 

Le Front National Algérien FNA 

1988, le Front national Algérien a vu le jour en 1990 dont le père fondateur est 

montagnes du Titerie plus exactement à Beni Slimane Wilaya de Media. 

Le front National Algérien est un parti politique nationaliste conservateur. Il a 

partic

très faible marge de voix. 
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Le Mouvement El Islah  

 Ennahda  présidé alors par Abdallah 

Djaballah .Ce parti de création récente est présidé par Mohamed Djahid Younsi , Il 

présidentielle de 09 Avril 2009 . 

Parti AHD 54 

Le parti AHD 54 se réclame des idéaux du 1er Novembre 1954. Il a été crée par 

monsieur Ali Fauzi Rebaine en 1991 dont il est le secrétaire générale.Il recrute ses 

militants parmi la famille révolutionnaire ( Modjahidine, enfants de Chouhada) il 

prône un état Arabo-musulman et plus de justice. 

re et du 1er novembre 

de lance dont le nom du parti ( AHD 54 ou le serment de 54). 

anticolo

novembre. 

Le parti de la liberté et de la justice 

  Le parti de la liberté et de la justice (P.L.J) dont la naissance est annoncée, au 

. 

Quand son ami Ahmed Taleb El Ibrahimi annonce sa décision de se retirer de 

la vie politique pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires, Mohamed Saïd 

réussit à convaincre certaines fidèles comme de nombreux jeunes étudiants, de 

continuer le combat par la création de ce nouveau parti qui est le parti de la liberté 

et de la justice (P.L.J). Mohamed Saïd à 62 ans est élu secrétaire générale du P.L.J. Le 

12 février 2009, il annonce sa candidature à la magistrature suprême. 
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sidentielle de 2009 en Algérie 

Hanoune Louiza  

née  le 07 Avril 1954 Louiza Hanoune, celle qui va devenir la première à être chef de 

parti et la première femme en Algérie et dans le monde arabe à être candidate aux 

élections présidentielles. 

Après 

émergèrent à Annaba o

parcours universitaire est  couronnée par un diplôme en droit. Elle débute avec une 

 

Après 

Hanoune participe à des manifestations avec des groupes féministes qui rejettent 

cette loi (code de la famille). 

   Travailleurs).En 

1986, elle est arrêtée et passe six mois en prison. 

En 1989, elle fonde le parti des travailleurs et devient sa secrétaire générale. 

Abdelaziz Bouteflika. 

Bouteflika Abdelaziz 

Né le 2 

algérien. Il commence sa carrière politique comme député dans la Wilaya de 

Tlemcen dont il est originaire. 

des 
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échappé à toutes les purges du parti et ainsi il occupa le poste de Ministre sous les 

présidents Ahmed Ben balla, Houari Boumediene et tous les gouvernements de 

Chadli Bendjedid. 

Yasse

1999 et en 2004 où il remporta le scrutin avec une large majorité. 

Il réussit à faire voter au referendum la loi sur la concorde civile qui mettait fin aux 

hordes terroristes qui pullulaient dans les montagnes et les maquis du pays. 

 Pour sa troisième candidature en 2009, il se présentait comme le président 

 

RABAINE Ali Fawzi 

 né à Alger le 24 

national contre la torture (1988), il fonda avec des militants, le parti Ahd 54 dont il 

fut le secrétaire général. Ali Fewzi RABAINE est un opticien de formation. 

par le conseil constitutionnel. 

 Saïd Mohammed 

Mohamed Saïd de son vrai nom Belaid Mohammed Oussaid est originaire de 

la Wilaya de Tizi Ouzou, village Bouadnane dans la commun

né le 20 janvier 1947. 

Il grandit et fit ses études primaires à sakiet sidi youcef, village à cheval sur la 

frontière Algéro-

certain 8 février 1958 et où son école fut détruite. 

ou le jeune Mohamed continua ses études qui furent couronnées par les deux 
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versions des baccalauréats (arabe et français). Il termine son cursus par une licence 

en droit public international, il exerça tous les métiers, vendeur, enseignant, 

journaliste et présentateur à la télévision et Ambassadeur.  

Algériens).Il crée avec son ami Ahmed Taleb Ibrahimi le Mouvement « wafa » parti 

non reconnu malgré la loi sur les associations à caractère politique .Il persévère et 

fonde un nouveau parti le P.L.J (parti de la liberté et de la justice 10 janvier 2009). 

ielle de 2009, Il parcourt le 

pays pour récolter le nombre requis de voix exigées par la loi pour valider sa 

candidature. Elle est retenue par le conseil constitutionnel le 2 mars 2009, est placée 

 le changement maintenant par demain ». 

Touati Moussa 

   

Touati est né 3 octobre 1953 à Beni Slimane dans la Wilaya de Médéa.Il grandit et 

fait ses études primaires à Tablât et ses études secondaires au lycée Ibn Khaldoun à 

fait une formation miliaire en Syrie (1972)  

Après sa démobilisation, il poursuivit ses études universitaires et obtient une 

intégrer les douanes algériennes (1977) 

puis fonctionnaire de police. 

Chouhadas (ONEC).En 1990, il crée un parti politique nationaliste conservateur, le 

front National Algérien (FNA) où il est élu président. En 2009,  il  a représenté son 

 

   YOUNSI Djahid 

 

ielle de 

2009. 
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Il poursuit ses études primaires, moyennes, secondaires et universitaires à 

rg 

 

même institut, il entama sa carrière politique par son élection à deux reprises 

chargé du contrôle financier. 

 ENNAHDHA » ensuite il quitta ce 

parti et crée le Mouvement pour la reforme Nationale (EL. Islah).YOUNSI fut élu 

secrétaire général du Mouvement après le congrès de Ain Benian (juin 2005) et il fut 

 présidentielle de 2009. 

 

       Candidat Fonction Parti politique Slogan 
Louisa HANOUNE Secrétaire générale 

du parti des 
travailleurs 

Parti des 
Travailleurs PT 

Parce que la 
souveraineté 
populaire est 

nationale, la parole 
est au peuple 

Abdelaziz 
BOUTEFLIKA 

Actuel Président de 
la République 

 

Front de Libération 
National 
 FLN 

Une Algérie forte 
et sereine 

Moussa TOUATI Président du Front 
National Algérien 

Front National 
Algérien 
FNA 

Pour le 
changement et la 
souveraineté du 
peuple 

Djahid YOUNSI Secrétaire général 
du mouvement El 
ISLAH 

Mouvement E l 
Islah 

Ceci est votre 
chance pour le 
changement 

Ali Fawzi RABAINE Président du parti 
Ahd 54 

Ahd 54 La nécessité du 
changement radical 

Mohamed SAID Ancien cadre 

et président  du 
parti de la Liberté 
et de la Justice 

Parti de la Liberté 
et de la Justice 
PLJ 

Le changement 

demain 
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 des urnes 06 candidats pour briguer un mondât de 05 ans à la 

magistrature suprême du pays. 

join

-ci à un véritable changement 

nombre de candidats « toléré 

limite des mandats présidentiels laisse planer le doute quant à la transparence des 

élections et surtout un amendement fait sur mesure pour le candidat sortant. 

Il y a donc six candidats retenus qui ont remplit les critères exigés pour 

suprême sont issus de différentes couches sociales et de différents courants 

politiques. On y trouve des démocrates, des communistes et des islamistes modérés 

et des indépendants. 
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oyé gracieusement pour panacher leur 

compagne et surtout pour accroitre la popularité de leurs partis respectifs. 

tambour battant à sillonner le territoire national targuant leur pouvoir à enrayer la 

corruption et à donner aux algériens une vie meilleure, tout cela se fait dans les 

réserves. Le candidat du pouvoir est accueilli dans des salles archicombles et 

ovationné tout le long du trajet. 

malheureuse aux élections précédentes accueille elle aussi une foule nombreuse 

grâce à son franc parler et à sa conviction que la privatisation et 

 

Dans cette élection, dont un  

exclure mais était certain, tous les médias du pays se mettait au diapason des 

élections et donnaient libre cours à leurs plumes et surtout à leurs caricaturistes. 

-Ouest ou le million de logements 

  distribue un immeuble, nos 

quotidien voire sa vie de tous les jours. 

tion qui gangrène les plus hautes sphères de 

aux chômages des jeunes diplômés et aux Haraga qui traversent la mer pour des 

cieux plus cléments. 

Pour cela ces candidats tout au long de leur compagne, se sentent en mesure 

mes et commencèrent à y croire à la 

transparence de ces élections car leurs campagnes étaient axées sur le point faible 

du peuple  
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Mais toujours certains électeurs se posent cette question : pourquoi le 

candidat sortant qui a réussi à remettre sur les rails le pays dans le concert des 

-

des citoyens ? 

Toutes ces caricatures récoltées ça et la dans nos quotidiens, nous donnent 

un aperçu quoique sommaire mais à combien descriptif de la vie des algériens vivant 

dans un pays dont le sous-sol déborde de richesse. 

Ces caricatures de divers journaux de lignes éditorialistes différentes nous 

dévoilent la véritable vie des algériens que tout le monde se fait sienne et surtout 

sont presque tous unanimes a dressé campagne contre le candidat sortant : on  dira : 

 candidat. 

  Nous allons par la suite développer et mettre en exergue toutes les 

caricatures programmées en asseyant de rapporter le message véhiculé tel qui il est 

  sans ratures ni sur charge ». 

Suffrages obtenus par Selon la Proclamation n° 01/P.CC/09 du 17 Rabie Ethani 1430 

de la République 

Chaque candidat par ordre décroissant* : Conseil constitutionnel 

http://www.joradp.dz/Jo2000/2009/022/FP3.pdf  

Candidat Résultat Nombre de voix 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 90,24% 13 019 787 

Louisa HANOUNE 4,22% 694 632  

Moussa TOUATI 2,31% 294 411 

Djahid YOUNSI 1,37% 208 549 

Ali Fewzi RABAINE 0,93% 133 315 

Mohamed Said 0 ,92% 124 559 
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Il est à noter que le nombre des inscrits dans cette élection présidentielle est 

de nombre de 20 595 683, les votants sont de nombre de 15 366 

taux de 74,56% dont les votes valables sont au nombre de 14 430 253 et  les votes 

nuls sont au nombre de     925 771. Suite déroulement / Après le 09 Avril 

Revue de la presse : 

que algérienne, le président sortant, 

Abdelaziz Bouteflika qui a fait voter en 2008 un amendement lui permettant de se 

présenter pour la  fois consécutive aux prochaines élections, a décidé de se 

présenter avec cinq autres candidats (déjà, cités auparavant). 

« Election sans surprise » tel est la réception des résultats du scrutin 

électoral, le bilan des résultats faisait déjà une matière grasse pour les médias 

co  : 

  

légitimité en obtenant un score au moins égal à celui obtenu il y a cinq ans (84,99% 

 ». 

De plus, France 24 note que «  

 syndrome tunisien », en référence au long « règne » du président 

 présidence à vie » en Algérie. 

Par ailleurs, le Washington post, considère que «  cette réélection est 

En o

économique car cela entrainerait des vagues de migrants illégaux vers ses cotes et 

les Etats-  

n clandestine et Al- Quaïda.      
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Concernant la presse nationale, la victoire était attendue mais pas avec un 

pourcentage de voix record (90.2%) comme le souligne le journal El watan «  

  : une 

participation record ». 

Toute fois, il faut signaler que cette élection peut-être entachée de certaines 

irrégularités. Comme le soulèvent Moussa , Touati du FNA Mohamed Saïd du PLJ, Ali 

Fouzi Râbaine de AHD 54  et Djahid younsi du part

candidats ont protesté contre un «  bourrage des urnes et ont relevé des cas de 

fraude .44     

pe une place importante dans les 

presse porte son intérêt majeur sur tout ce qui touche de près ou de loin cet 

 

 

re de 

nous avons opté pour un travail statistique sur les caricatures des quatre journaux 

troduction que notre étude sémio-

caricatures traitant les élections de 2009. De ce fait, nous avons écarté les autres 

les caricatures de notre corpus avant de donner ces exemples, il nous semble 

llons établir cette étude statistique de toutes 

les caricatures de notre corpus :  

                                                           
44 F : Le ///C:/ users/HP/desktop /Election présidentielle en Algérie-Institut MEDEA.htm 
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des quatre journaux, ce qui constitue un total de 160 caricatures dont leur apparition 

  

Ces dessins sont généralement situées dans la dernière page, précisément 

dans le coté droit du haut de celle-ci. Toute fois, certains dessins du journal El Watan 

peuvent apparaitre soit dans la une ou dans les pages intérieurs. Dans le but 

graphe « Excel » une disposition de thème selon des entrées : Election présidentielle, 

société, économie, les questions internationales, culture, et sport. 

Aprés avoir fait correspondre les chiffres aux nombres des caricatures de chaque 

sujet, nous avons noté que sur la globalité de tous les dessins de notre corpus 71 

cari -à-dire près 

 

Malgré que chaque quotidien se distingue par sa propre façon de traiter 

 thématiques de leurs dessins sur 

flagrantes étaient constatées chez les sujets abordés par les caricatures durant la 

 thèmes des dessins de 

notre corpus selon les axes suivants : 

1- Election présidentielle : programme électoral, compagne électoral, 

 

2- Société : immigration clandestine, « Haraga » conflit inter- communautaire, 

délinquance, le scoutisme, soulèvement de la jeunesse et revendication 

sociale. 

3- Economie  

4- Culture : commémoration du printemps berbère, le Tamazigt dans les 

compagnies aériennes algériennes, les algériens découvrent Handhala, la 

liberté de la presse. Conseil français  
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5-  : Essai nucléaire en Algérie, inquiétudes 

chez les états africains, le terrorisme, relation Algéro-française « visas pour 

les jeunes algériens, ObAMA et ses négocia  

6- Sport  

 
élection 
présidentielle  société  économie culture politique 

extérieur  Sport 

Liberté 23 04 04 03 08 00 
El Watan 08 04 03 01 03 02 

Le soir 
d'Algérie 25 06 07 02 03 00 

Le Jour 
d'Algérie 15 18 09 01 01 00 

Total  71 32 23 07 15 02 

pourcentage 47,33% 21,33% 15,33% 4,67% 10,00% 1,33% 

Analyse quantitative des caricatures du corpus. 

Les chiffres du tableau ci-

présidentielle est abondamment traitée durant la période de ces deux mois  (Mars et 

toute fois les sujets de la politique et les questions extérieurs ont une présence plus 

ou moins restreinte (9.37%) quand à la culture, elle est faiblement traitée (4.37%) 

mais pas quasi inexistante comme les caricatures traitant du sport (1.25%). 
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Conclusion : 
 

 En quelques mots, la présentation du contexte de parution des caricatures 

nous a p

quantitatives  des caricatures du corpus formé de quatre journaux quotidien a révélé  

que : 
 

dans liberté ou le soir). 

 Enfin, la pluralité iconographique qui caractérise notre corpus nous invite, 

-à-

visuelles.



 

 

 

 

 

CHAPITRE 04 

 IMAGE ENTRE  REPRESENTATION ET  
APPREHENSION 
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Il est certain que la perception visuelle constitue la base de toute notre 

pratique de la vie dont découlent nos connaissances, notre compréhension et notre 

formation dans tous les domaines et dans tous les jours. Ainsi, il nous semble 

important de présenter une introduction succincte qui porte sur la façon dont nous 

voyons et percevons les images visuelles (fixes) pour cela, plusieurs interrogations 

lois qui régissent la vision. 

Dans ce chapitre no

afin de comprendre ce que les représentations qui se construisent à partir de tout le 

processus visuel. 

 1-Processus visuel : toute une histoire 

a perception 

visuelle a connu beaucoup de variations au fil des âges. Dans la période antique, les 

anciens Grecs était divisés en deux écoles distinctes, les intramissionistes et les 

ultait de la 

 ; ces deux avis ont 

-à-dire, la combinaison entre les intramissionistes et 

la vision par excellence. 

    Vers le X siècle, le savant arabe Alhacen Ibn Al Haythem (Bassora, 

965-(-  (le même avis que les 
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En outre, Harman Ludwig Ferdinand Von Helmotz45 a donné une 

év

phénomène très compliqué à clarifier : 

la rétine des informations lumineuses en influx nerveux sont de mieux en mieux 

nous réalisons du fonctionnement conjointement du système visuel mais quelles 

sont les mécanismes mis en jeu dans la perception visuelle ? 

1-1La perception visuelle 

   Pour répondre à cette question, il est nécessaire de citer Jean-Didier 

Bagot qui dit que : «  

permettent de prendre connaissance du monde environnant et de construire nos 

propres représentations mentales de ce monde (...) »46. Ainsi la perception visuelle 

modalités sensorielles la pl

incontestablement la place des objets (et les êtres vivants) et leur identification. 

classer en  catégories et le nommer

la vue que nous estimons les détails des objets, leur distance et leur apparence. 

 Le processus de la perception visuelle est plus ou moins compliqué, les 

nt transformées en messages nerveux 

au  niveau 

réagit de manière accommodée. Le système visuel précise quelques régularités dans 

 

                                                           
45 Un scientifique (physiologiste et physicien né le 31 Aout 1821 à Potsdam et mort à Berlin à 1849, 

Fr.wikipedia.org. 
46 Bagot J-D, information , sensation et perception,Paris,A.colin,collection cursus 1996,p5 . 
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En fonction des propriétés de la lumière ; son intensité nous autorise de 

percevoir la luminosité es  couleurs ; sa 

luminosité  et les bords visuelles produit le contraste. En fin, il est important de noter  

que le facteur temporel affect à plusieurs niveaux  comme La vue  

modification de stimulus visuel. La structuration, par la perception de visible au 

 

du temps. Manifestation visuelle mais aussi tactile et kinésique, la perception de 

 

-droites 

ique 

comme  dotant de trois dimensions : 

-La verticale : orientation de la gravité et de la station debout. 

-  

-  

  n du mouvement se réalise à travers 

deux activités phénoménales 

personnels. 

Désormais  nous savons les bases du visible au visuel, il nous reste de définir 

ce que signifier « regarder ». Le mot regarder peut signifier le fait de porter la vue 

 une autre surtout 

  et la recherche visuelle 

.Autrement dit, la focalisation du regard sur les aspects essentiels du champ visuel et 
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 : «  

certain temps se voit, non seulement dans le temps, mais au prix 

 »47 

anière 

-à-

 : le cadre, le support et la texture de 

ge à véritablement parlée et les imperfections (de la représentation analogique 

 

En tout état de cause, la perception visuelle détermine par son processus et 

ses mécanismes mis en jeux notre connaissance du monde et le regard appréhende 

 : «  Notre regard détermine de toute façon le champ  

et le hors champs. Il qualifie les images »48. Dans le mêm

pouvons renfoncer la valeur de la vue et de la perception visuelle quand celle si est 

 : 

 «  Entre la sensation et perception, il y a la faculté de 

biologique mais une créature de sens. Voir, entendre, goutter, 

n organe sensoriel et le rendre 

une oreille, une main, une bouche ou un nez mais un regard, une 
-à-dire 

une activité. A tout instant, il institut le mode sensoriel ou il 
                                                           
47 AUMONT J,1990 
Image,1990,p42. 
48 GERVEREAU.L Voir, Comprendre, analyser les images, 3eme Edition, La Découverte, 200,P192. 
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organe  sensoriel passif, mais une activité de connaissance diluée 

les hommes perçoivent mais déjà un monde de significations »49. 

 

intéressons à un seul sens dans notre travail (la vue). Il nous semble nécessaire de 

dét

qualifiant sujet-regardant. 

1-2 Le sujet regardant  

 La perception ne se limite pas à elle pour déterminer le monde, de multiples 

paramètres comme la connaissance les émotions, les croyances, la culture, 

regardant à une image. Par ailleurs, malgré cette diversité manifestante, nous ne 

es et transhistoriques 

sujet regardant regarde t-il une image et dans quel but ? 

monde et son envir

structure était le produit de ses intentions. Informatives, religieuses, sentimentales, 

idéologiques ou combatives ; elle présente toujours une  fonction à appliquer, une 

visée à réaliser. 

A ti

concepteu

                                                           
49 , polytéch, Lille-IAAL,bounie-polytech-lille.net 
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t, la fonction expressive qui vise à rassurer et affirmer la 

position du sujet regardant vis-à-vis au monde visuel. 

 
50 qui consiste à prendre en considération le sujet 

artistiques le mène à distinguer la «  reconnaissance  »  qui se rapporte à 

 du visible à partir des sentiments sensorielles et la «  remémoration 

qui concerne le domaine intellectuel. Ainsi, nous confirmons par le biais de notre 

monde réel se retrouvent dans les images et que nous pouvons les repérer et les 

identifier. 

La reconnaissance des objets visuels se fait grâce à des «  invariants » déjà 

structurés, à la sensation de plaisir qui peut être dégagée  par le fait de «  

connaitre »51  et grâce à la mémoire que possède chaque sujet regardant et qui 

conserve un potentiel de formes et de dispositions spatiales. 

Une image est un support cognitif, elle transmet des connaissances sur le réel  

tout en respectant des schémas perceptifs, structurés, plus ou moins symbolisées et 

se prêtent à être mémorisés. 

sur les compétences du système visuel, beaucoup plus précisément sur ses 

onnés iconiques. 

Le Schéma ci-dessous représente le processus de la perception à la représentation 

 

représentation mentale. 

 
                                                           
50 Ernest hans Josef Gombrich, né le30 mars1909 ?0 VIENNE ET MORT LE « Novembre 2011 à Londres, 

 
51 « La joie de regarder et de comprendre et le plus cadeau de la nature » Albert Enstein (1879-1955) ; 
discours et entretiens www.mon-poeme.fr. 
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    Signes  Plaisir émotionnel  codes  

 

Représentation mentale 

Perception     Image   sujet regardant 
  

 

  Signes  codes  

   Didactique cognition  

 

 

 

              Après 

 

Les représentations : 

                Com

la représentation est au bout de ce processus, cependant il nous parait indispensable 

de définir ce que signifie «  représentation » et quelle sont ses formes et ses 

structures et commen  ? 

                 

française, la culture classique et contemporaine, le mot « représentation » du latin «  

repraesentatio » à action de r

il peut être polysémique tout dépend du domaine où il fait apparition à titre 

 : 
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-

les représentations mentales (ou représentations sémantiques), naturellement 

subjectives et en partie partagées, qui rendent possible la communication entre 

individus ; 

- Dans le domaine institutionnel, la représentation conforte la relation entre deux 

Ce sens trouve son rattachement dans tous les aspects de la représentativité 

représenter une entité, exemple : Cheikh El Azhar «  le Grand Imam » représente 

  La Fatwa » pour les questions religieuses en Islam, selon la loi 103 

 

- Sur le plan artistique, le mot « représentatif » englobe les arts et les genres : la 

 

        e «  

 -à-dire rendre 

maison) toute fois ce terme peut avoir des acceptions plus ou moins différentes 

selon le contexte dans lequel il est employé. 

              Par ailleurs, la signification commune de ce terme que ce soit artistique, 

fois un objet présenté et une faculté capable de représentation, de plus , la 

de donner à voir le réel. Devant cette opacité polysémique, nous nous concentrons 

sur ce qui nous intéresse dans notre travail 

dans la construction des représentations mentales à travers nos perceptions 

jeur sur lequel se fonde notre étude de la caricature de 

presse. Pour cela, une présentation de quelques éléments  de définition du terme 

représentation  nous apporte éclairages afin de comprendre le fond et la forme 
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1-Certains repères de définition : 

               Parmi les multiples recherches portant sur les représentations nous avons 
52,D.Jodelet53, E.Durkheim54, S.Moscovirci55, 

C.C.Herzelich56 ions et connaitre 

certains aspects théoriques de cette notion. Ce périple définitoire renforce notre 

compréhension des choix thématiques et les procédés employés dans les caricatures 

dans les chapitres suivants.  

           Située à la croisée des concepts sociologiques et psychologiques, la 

représentation se prête à être définie différemment selon la variabilité des contenus 

 : «  Le produit 

elle un individu ou un groupe 

reconstitue le réel au quel il est confronté et lui attribut une signification 

spécifique. »57 De plus, serge Moscovici voit les présentations sociales comme des 

contenus hiérarchisés. 

« Des systèmes cognitifs qui ont une logique et un 

porte autant sur les valeurs que sur des concepts, un 

pas uniquement  « des opinions sur », « des images » 
de ou des « attitudes envers » mais des «  théories », 
« des  sciences » sur generis, destinées à la découverte 
du réel et à son ordination » 58 

Cette définition de la représentation de Moscovici, nous a permis de la comparer à 

un système de valeurs et de pratiques ayant pour objectif d

                                                           
52 -président du laboratoire 

-Marseille en France  
théorie de la représentation sociale. 
53  
54 ie française. 
55 Sérge Mascovici (1925-

 
56 Claudine Herzlich , née en 1932,sociologue, docteur en psychologie sociale. 
57 ABRIC.J-C, Pratiques sociales et représentation,  Pais, PVF, collection psychologie sociale, 1994, p64. 
58 Marscovici.S »Préface » in santé et maladie 
p10-11. 
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           Aussi, Denise Jodelet oriente sa définition sur la cognition et la connaissance 

des sens communs, il présente la représentation comme une forme de pensée 

 : 

 «  Les représentations sociales sont des modalités de 
pensée pratique orienté vers la communication, la 

social, matériel et idéel. En tant que telles, elles 
présentent des caractères spécifiques au plan de 

et des processus de représentation est à référer aux 
conditions et aux contextes dans lesquels  émergent 
les représentations,  aux communications par 

autres. »59 

 

 En effet, avoir des connaissances en commun permet la structuration de 

sans objet concr  : «  peut être 

aussi bien une personne, une chose, un événement matériel psychique ou social, un 

phénomène naturel, une idée, une théorie.. ; il peut être aussi bien réel 

is il est toujours requis »60. Ainsi, dans le cas des 

caricatures de presse, le cadre politique (personnalités politique, partis, institution) 

au sens vague du terme est un objet. 

              Le sujet peut couvrir deux types -à-dire une représentation 

individuelle ou groupe social et cela va être une représentation sociale. Concernant  

notre étude de la caricature la presse, le rédacteur, le caricaturiste et le lecteur 

forment des sujets. Le rapport interactif entre objet et sujet est décisif dans le sens 

                                                           
59 Jodelet.D , psychologie social, une discipline en mouvement, Paris, mouton, collection les textes 
sociologiques N°03,1997,p362. 
60  
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où « -même, il existe pour un individu ou un groupe et 

par rapport à eux »61 Pour  D.Jodelet, le sujet est un agent social , porteur «  des 

u des idéologies 

véhiculées dans la société »62 Par le biais de sa représentation ; le sujet ( le 

société. De ce point de vue, les caricatures de presse qui fournissent les multiples 

sujets médiatiques sont « Par intervention de  », les concrétisations visuelles 

de nos images et représentation mentale et ce que nous pensons réellement du 

monde politique. 

              La perception : élaborée à partir de multiples stimulation de 

représenter les objets : effectuée naturellement par nos organes sensoriels, la 

 

               

a 

représentation est : «  déterminer à la fois par le sujet lui-même (son histoire, son 

vécu), par le système social et idéologique dans lequel il est  inséré et par la nature 

des liens  que le sujet entretient avec ce système social »63 

              Cela 

entre le caricaturiste et le lecteur, aussi les techniques icono-discursives appliquées 

 

            La connaissance : lorsque l

  stock » de connaissances 

                                                           
61 Abric.J.C, Pratique sociale et représentation, Paris,PUF collection psychologie sociale 1994,p12. 
62 JODELET.D ,psychologie sociale, une discipline au mouvement, paris, Mouton, collection de textes 
sociologiques N°03 19997p69. 
63 Ibid,p188 
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élémentaires propres à chaque individu. (Ou groupe sociale). Toutefois, la nécessité 

rtement sollicitée. 

          La connaissance du sujet est une condition importante pour reconnaitre les 

-à-dire, de la part du 

caricaturiste et le lecteur, quand cette opération cognitive est effectuée, le sujet 

peut donc se constituer une représentation. 

           64 

Ce mot peut avoir plusieurs significations nous gardons les suivantes : 

-  chose par la photographie, le film. 

-  : regarder 

son image dans la glace. 

-  

- e. Alors, le terme image ne désigne 

 ou de la société la caricature suivante 

de Dilem ( Liberté, 31 Mars 2009) où nous pouvons voir un homme gisant sur le sol 

dans une flaque de sang, au-dessus de lui un portrait de compagne du  président 

inscription  « votez » , véhicule 

au moins deux interprétations : 

       La première constitue un imaginaire collectif chez les algériens, cet imaginaire 

 Bouteflika. Lui qui à pu tourner la page de la décennie noire grâce à son 

projet «  la concorde civile (1999) » ayant pour objectif de rétablir  la sécurité, la paix 

att

                                                           
64 Dictionnaire encyclopédique illustré pour la maitrise de la langue Française et la culture classique et 
contemporaine, la rousse 1997, p782. 
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marasme du terrorisme (les aspects  tricolores du cadavre reflètent les couleurs du 

drapeau algériens). 

               La deuxième interprétation : indique que la compagne électorale bas son 

plein et les candidats ne se soucient guère de la recrudescence des attentats 

terroristes, même le président sortant leur tourne le dos. 

 

        

les consolider  :  

«  -on par image 

t de conserver 

Elle apparait sur les  voutes des grottes préhistoriques bien 
, 

 ; projection abstraite 

lecture instantanée  et présence immédiate du monde. A 
 ; pourtant sa richesse est 

ambigüe et s

 ; pour mieux imposer ses 
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publicité, aujo  »65 

       

sociale ne sont pas communs. Non obstat, les notions, objet, sujet, action, 

perception, image et connaissance peuvent présenter la représentation comme un 

signification principale. Le schéma ci-dessus synthétise le processus de la perception 

 : 

 

Processus de  

 

 

 

                                                           
65  :au-delà de 

 .Fr.wikipedia.org/wiki/image 
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2- Contenu de la représentation

          Il est  nécessaire de noter que 

introduite par le sociologue français Emil Durkheim en 1898, mais ceux qui ont tenté 

précédemment. La compréhension du concept de la représentation est quasi 

nécessaire pour la compréhension de la caricature. Elle-même, considérée comme 

un réservoir très riche de représentations sociales diverses. Denise Jodelet renforce 

cette réalité en avançant que :  

«  Le concept de représentation sociale désigne une forme 
de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, 

génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus 
largement, il  désigne une forme de pensée sociale. Les 
représentations sociales sont des modalités de pensée  
pratique orientées vers la communication. La 

Matériel et idéel. En tant que telles, elles présentent des 

contenus, des opérations mentales et de la logique. Le 
marquage social du contenu  ou des processus de 
représentation est à référer aux conditions et aux 
contextes dans lesquels émergent les représentations, aux 

t dans 
 »66 

 

 Ainsi D.Jodelet a bien délimité le contenu et la structure de la représentation qui 

 : 

-  

- ion des contenus) autrement dit le 

champ de représentation est structuré et orienté à hypothèse de J.C Abric de 

 

                                                           
66 Jodelet.D , représentation social, phénomène, concept et théorie in Moscovici (s),psychologie 
sociale, Paris, PUF, p337. 
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contexte et réguler la représentation : 

«  ésentation présente une 
modalité particulière, spécifique : non seulement les 
éléments de la représentation sont hiérarchisés mais par 

donnent à la représentation sa signification. »67 

 

en négatif ou en positif. Il revient à dire, à travers ces trois points élémentaires du 

contenu de la représentation, que ce 

à un objet lui donnant une signification. Toutefois pour imaginer un objet absent, la 

représentation implique nécessairement une qualité symbolique expressément 

attachée à la signification. Enfin la compréhension du processus de  déconstruction 

 

3-  : 

  

mécanisme de construction de la représentation Serge Moscovici signale deux 

processus majeurs permettant la construction de la représentation 

 

  : «  

signification en les matérialisant »68 -à-

même très complexe. Il comporte trois phases : 

- -à-

ts. Pareillement 

                                                           
67 Abric.J.C,Pratique sociales et représentation, Paris,PUF,collection psychologique sociale,1994,p19. 
68 Serge moscovici,cité par Denise Jodelet in psychologie sociale, Paris,PUF,p271. 
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véhiculées par le dessin selon les normes socioculturels, les savoirs et les expériences 

rmations 

sont originaires. 

-  : les informations sélectionnées 

 

-la naturalisation des éléments auxquels on donne des caractéristiques ou des 

-à-dire assister à une chosification, à une réification de la notion qui 

change en un élément de la réalité. 

-  t : 

objet -à-

représenté dans le système de pensée qui existe antérieurement. Il comprend 

plusieurs aspects comme : 

 -le sens 

identité qui se révèle. 

-   : «  les 

membre  »69

constitué pratique à son tour une influence sur les différents faits sociaux. 

  

            

ée socialement  établis. 

                                                           
69 Denise Jodelet, psychologie sociale,Paris,PUF,p376-377. 
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Des espérances et des obligations sont en même temps associé aux éléments de la 

 : «  

onctions de base de la 

représentation 

sociaux »70 reste à souligner que les représentations ne sont pas immuables au 

réduisent et se modifient , comme toute expression reflétant la société. 

             

de la 

sondage, questionnaire ou entretiens) auprès des individus ou des groupes ayant des 

relations socioculturelles communes. Nous nous intéressons aux représentations 

 

rendre compte comment la car

contribue-t-elle à la construction de nos opinions et au façonnage de nos conduites 

et comportements. 

 : 

tre inscrits 

dans une dimension plus vaste que cet objet lui-même de se fixer sur des tendances 

-

t

peinture impressionniste, des graffitis, des affiches, une image de marque, un film, 

une image mentale etc. Le plus marquant est que même si les significations de cette 

                                                           
70 Ibid,p376. 
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indique quelque chose qui est même si ne renvoyons pas souvent au visible, 

empreinte et imite certains traits au visuelle. Tout on se référant au mode et aux 

produite ou reconnue pa  

quelques usages propres au mot, image dans certains de ses apparences. Puis nous 

visuel fixe71. Enfin,  

 

ge ? 

évidente, recouvre plusieurs domaines. Alors, il nous semble judicieux de connaitre 

différentes natures et ses innombrables usages. 

 

avant de procéder à la définition de chacune de ces deux familles, nous proposons 

une des plus anciennes définition de limage , celle de Platon: « J

corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre »72 Image , 

donc , dans le miroir et tout ce qui adopte le même mécanisme de représentation, 

représenterait , tout dépend de quelque règles et contrainte spécifiques. 

psychiques). En effet, elles sont les représentations cérébrales mémorisées ou 

imaginées qui sont construites en dehors de toute stimulation visuelle direct, si cette 

                                                           
71 Par opposition aux images visuelles, en mouvement (visionné) comme la vidéo, la télévision ou le 
cinéma. 
72 Platon, La République, Trad., E.Chambry, Les Belles Lettres, Paris,1949. 
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contrepartie sur la totalité de notre activité visuelle ultérieure et se forme avec notre 

êtres, que celle des concepts, des notions et des idées, se subdivise en deux types : 

Les images mentales conscientes  

consciente et lucide à notre regard intérieur des images passée déconstruites et 

reconfigurée pour le besoin et  le désir immédiat : image de mémoire, souvenir ou 

toute notre culture générale et visuelle, Martine Jolly explique par le biais du 

 : «  Le 

-même 

une construction mental

de constater que ce que nous considérons comme des images mentales conjugue 

cette double impression de visualisation et de ressemblance »73 

Les images mentales inconscientes  

 Ce sont les images 

directe ni leur apparition ni leur disparition. Elles surgissent inconsciemment comme 

les rêves, les hallucinations, les délires, les fantasmes, les illusions, etc. Leurs sources 

correspondent à tout ce qui est emmagasiné par notre activité cérébrale comme 

imagerie perceptive et reconstruite, consciente ou inconsciente. 

  

général, les images perceptives sont celles qui sont pro

 : 

 Le premier  correspond à la vision naturelle qui représente la source 

principale de toute notre activité imageante, les processus de la vision sont 

                                                           
73  
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complexes et font impliquer diverses zones de notre cerveau. Par ailleurs, la vision 

ne peut avoir le caractère inné préétabli ou transmis par voie génétique. Elle est 

avec notre activité visuelle de tous les jours. 

 leur production, leur 

 ; la peinture, la 

 

En guise de récapitulation de tableau74 ci-dessus présente les différents types 

eurs caractéristiques : 

 

                  En abrégé,  la comparaison suivante établie par Martine Joly peu servir de 

aspects : «   : visuelle et 

immatérielle, fabriquée et  manuelle », réelle et visuelle , mobile et immobile , sacré 

                                                           
74  

R 
e 
p 
r 
é 
s 
e 
n 
t 
a 
t 
i 
o 
n 
s 

Image mentale Conscientes Inconscientes 

Vision naturelle  

 Peinture dessin  

Affiche-photographie on multiple 

Cinéma-Vidéo  

Télévision 
instantanée 

Image numérique 
Internet activité 
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et profane, antique et contemporaine, attachée à la vie et à la mort, analogique, 

comparative, conventionnelle, expressive, communicative, constructrice, bénéfique 

 »75 

 : Des origines à nos  jours  

En  Préambule, le terme image, en grec  « eikané » désigne les images 

naturelles et son étymologie qui provient du latin « Imago » signifie représentation, 

imitation, forme, ressemblance, portrait, tableau, masque, statut  simulacre. Autre 

cinéma ou la télévision mais elle vient de loin, elle est la trace incontestable de 

 : « 

les traces de ses facultés imaginatives sous forme de dessins, sur les rochers, qui 

 »76  

 Ces inscriptions et ces dessins avaient pour fonction de communiquer des 

 : «  Les avant 

 » Utilisant différents procédés de description et de 

 

 représentations les choses auxquelles il tenait beaucoup, les préprogrammes 

et les pétroglyphes étaient les traces , les plus illustrés  comme moyen de 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
75 M.Joly,in  
76 L.J Gelb, ,edition flammarion,Paris,1973,P44. 
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Conclusion  

               Devant ce réseau de relations qui existent entre la perception et la 

qui apparait  dans la presse écrite anime une réflexion sur les constituants et les 

mécanismes du  fonctionnement 

de son efficience. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 05 

 POUR UNE  APPROCHE SEMIO-
PRAGMATIQUE DE L'IMAGE 
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I. Genèse de la sémiologie  

I.1 Sémiotique ou sémiologie ? 

  Contrairement aux disciplines anciennes (la grammaire, la rhétorique et la 

philosophie), la sémiotique, en sciences humaines, représente une discipline récente 

par son apparition au début du XX siècle. Quoique, ses origines remontent à 

- invention du terme par 

Hippocrate- et à la philosophie du langage. 

          Sémiotique et sémiologie sont deux te

indifférenciée, ils sont tous deux constitués à partir du mot Grec « séméon » qui veut 

dire « signe ». Cependant la synonymie entre ces deux termes ne peut réellement 

ine étymologique commune. En 

Charles Sandres Peirce77, il est le terme régulier qui désigne la sémiotique comme 

philosophie des langages. Tandis que, le terme sémiologie 

dont le précurseur est le linguiste suisse Ferdinand de Saussure78. Il est plutôt 

 

origine 

sémiologie ou sémiotique est relative respectivement à SAUSSURE et à Peirce même 

 : 

 «  Le terme sémiotique va de soi pour désigner la tradition 
philosophique peircienne, quand à la distinction entre 
sémiotique et sémiologie, elle renvoie, historiquement et 

noms de Saussure Benveniste et Barthes. Mais la pensée de 
Saussure est suffisamment complexe et hésitante pour que 

                                                           
77 1839-1914 
78  1857-1913 
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pas 
 »79 

 

I.2. Les perspectives linguistique et sémiologique selon Saussure   

Ferdinand De Saussure est né à Genève, le 26 novembre 1857 et mort à 

Vifflens, le château le 22 février 1913, il suit à Leipzig en Allemagne différents 

enseignements de linguistique. 

              En 1877, il présente à la société de linguistique de Paris son premier article 

dans son mémoire  sur « le système primitif des voyelles dans les langues indo-

européenne ». En 1881 il dispense le cours de linguistique historique et grammaire 

sanskrit, la grammaire comparée puis la linguistique générale de 1907 à 1911. Ces 

trois cours collectés par ses disciplines C. Bally et A. Sechehay à partir des notes 

 cours de linguistique générale. Cet 

ouvrage posthume est considéré dès lors une référence principale et basique dans 

les recherches linguistiques. 

                 

donc concentré à isoler les unités constitutives de la langue les sons ou phonème 

dépourvus de sens autrement dit, la distinction entre un aspect physique (les sons 

monèmes eux- ude de la 

la description de ses propriétés : 

1-La combinaison de deux éléments appelés respectivement signifiant/signifié, 

s sont indissociables, impossible 

                                                           
79- Driss Ablali, Dominique, vocabulaire des études sémiotiques et sémiologique, H.Champion, Paris, 
2009, p14. 
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métaphore de la feuille de papier, on ne peut  en découper le recto sans même en 

découper le verso. 

2-La relation entre les sons et le sens est très spécifique le signifiant et le signifié sont 

reliés par une relation de type arbitraire, c'est-à-dire conventionnelle par divergence 

à une relations dite naturelle ou motivée (par une relation nécessaire de cause à 

effet). Cette relation de type conventionnelle possède cependant un caractère  

un chien « chien 

donc pas possible de le substituer de sa propre initiative, par le mot « gazelle ». 

3-

successive par différence aux autres signes sémiotiques.  Décrire la forme des signes 

linguistiques, sa constitution morphologique, représente un grand intérêt pour 

Saussure afin de voir les grandes règles  du fonctionnement du langage.  

En effet, pour découper les phrases en unités significatives, le linguiste 

effectue des commutations, (des permutations) c'est-à-

nifié. 

qui se détecte aussi par la commutation. En définitive, Saussure a instauré une 

-même déclaré : «  la langue, le plus complexe 

 ; 

en ce sens la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien 

 »80 

autres systèmes de signes. La 

                                                           
80  
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Cette discipline que Saussure considère comme « une science générale des 

signes  comme suit : «  la langue est un système de signes 

-muets, 

seulement la plus importante de ces systèmes. On peut donc concevoir une science 

qui étudie la vie des signes au sein de la vie social ; elle formerait une partie de la 

psychologie social, et par conséquent la psychologie générale : nous la nommerons 

la sémiologie »81. 

ique selon Charles Sandres Peirce  

Charles Sandres Peirce  est né le 10 septembre  1938 à Cambridge, 

(Massachussetts), et mort le 19 avril 1914 à Milford Pennsylvanie, il est le fondateur 

du pragmatisme et un éminent sémiologue et philosophe américain. il a fait une 

carrière scientifique comme géodésiste et métrologue pendant approximativement 

21 ans, il est connu pour avoir introduit au club métaphysique de Cambridge, le 

mouvement philosophique connus sous le nom de pragmatisme qui représente une 

théorie générale de la construction du sens, des années après sa mort précisément 

dans les années 1960-1970, une théorie sémiotique a fait son émergence, cette 

théorie qui avait un autre nom « la logique 

Etats-Unis avec 

principalement Umberto Eco, en Allemagne où les noms de Bense et Walter sont 

souvent cités et en France par  les contributions de Kristeva, les traductions de la 

Deledalle et ses apports sans oublier 

Communication et Éducation. 

Peirce était un lexicographe est un philosophe du langage, une compétence 

sémio se. Et contrairement à son con

                                                           
81 Ibid.p13 
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 : the Monist, the Nation, The open court. 

Peirce a tenté de penser dès le début une théorie générale des signes, une 

répartition typologique très générale qui implique la langue, évidement, mais 

sémiotique ? Cette théorie générale des signes ? Joelle Réthoré donne comme 

réponse, la définition suivante : « -observation de la vie 

des signes, ordinaires et scientifiques :les signes ordinaires sont les objets de la 

pragmatique issue de la pensée peircienne ; les signes scientifiques (des concepts et 

conceptions) sont les objets du point de vue pragmatique »82 . Son originalité est sa 

dépendance du nombre 3. Nombre duquel sont issues trois catégories 

phénoménologiques parfois dites céno-pythagoriciennes, dont les noms abstraits (en 

anglais) firstness, secondness et thirdness, ont été traduits par priméité, secondéité 

et tiercéiste par le premier traducteur de Peirce en français, G. Deledalle , ces 

catégories abstraites sont représentés par des idées dites typiques par Peirce, qui 

sont respectivement la -

signe : car sans interprétant (à son tour signe éventuel pour un autre interprétant), 

 traduction  générale du signe » ; il vise à 

saisir une relation, celle du signe avec son objet, le tout objet, signe, interprétant 

constituant une triade. 

médias (etc), qui avant toute interprétation empirique, explique pourquoi cette 

sémiotique de P
                                                           
82 Driss Ablali, Dominique Ducard, Vocabulaire des études scientifiques et sémiologiques, H 
Champion, Paris,2009 P29 
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contrôle de la doxa83, cela revient à dire que Peirce voit que le signe a une 

couleur, un geste..)  lor

plusieurs des ces différents sens tient lieu de quelque chose 

 

On peut dire alors que tout peut être signe du moment que des significations 

en peuvent être conclues. Ces significations dépendent initialement de la culture et 

fait de constituer un acte de communication intentionnelle (panneau de circulation 

r

implicite c'est-à-

décryptage qui sont conditionnées  par le contexte socioculturel auquel le signe a fait 

sa manifestation. Pour Peirce, un signe est :  « quelque chose tenant lieu de quelque 

 »84  cette définition a 

 : le 

représentame

convenablement aussi la dynamique de tous signes comme processus sémiotique, 

dans la signification et tributaire du contexte de son apparition comme de 

 

En conclusion, le signe pour Peirce est celui qui est triadique ou celui qui est 

la sémiose  comme le vient de représenter dans le passage suivant : «  la matière 

                                                           
83 Driss Ablali, Dominique Ducard, Vocabulaire des études scientifiques et sémiologiques, H 
Champion, Paris,2009 P 30-31 
84  
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sémiose. »85 

La pragmatique  

Avant toute définition, il est nécessaire de mentionner que la linguistique de 

la XX siècle est marquée par un ouvrage fondateur : cours de la linguistique générale 

dispensé un enseignement de linguistique générale. Ces disciples Charles Bally et 

Albert  Séchahaye ont publié ses cours en 1916  à partir des notes de quelques 

distinctions fondamentales établies par Saussure et qui représentent une dichotomie 

fondamentale sur laquelle repose la linguistique est la distinction langue/parole : «  

En séparant la langue de la  parole, on sépare du même coup : 1) ce qui est social de 

ce qui est individuel ; ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et plus ou moins 

accidentel »86. Saussure et les structuralistes, plus tard, sont pour une linguistique 

-à-dire se consacrer uniquement au 

système linguistique en rejetant toutes considérations externes (historique, social, 

géographique,  : « parler de linguistique de la parole. 

Mais il ne faudra pas la confondre avec la linguistique proprement dite, celle dont la 
87 

De cette affirmation, de nouvelles préoccupations et des recherches plurielles 

avaient pour thème principale les notions écartées de « paroles » et de performance 

langue/parole) 

Que faisant nous lorsque nous parlons ? Pourquoi quelques énoncés peuvent 

avoir des interprétations hétérogènes ? Comment arrive-t-on à comprendre un 

énoncé ironique ? 

                                                           
85 U.Eco,le signe, Paris, AOAGP,2004,p17 
86 F.SAUSSURE. Cours De Linguistique générale.1972.p30 
87 Op. Cité .p40 
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structure linguistique contribuent  au fonctionnement de la langue. Ces 

préoccupations convoquent un nouvel élément dans la description linguistique : la 

pragmatique. 

 Eléments de définition de la pragmatique  

La difficulté à définir la pragmatique représente une tache très compliquée. 

Née de réflexions basées sur des points de vue logiques, philosophiques et 

linguistiques, elle ne peut recevoir une définition unifiée. En revanche, un point 

commun entre ces différents points de vue a pu les réunir  

Le grand dictionnaire encyclopédique Larousse définit la pragmatique comme 

suit : « 

des utilisateurs de celui-ci, ainsi que les situations dans lesquelles il est utilisé. »88 

gicien 

philosophe Charles William Morris (Né en 1901) qui, à Chicago, en 1938 définit la 

pragmatique : «  Comme  la branche de la linguistique qui étudie  des rapports entre 

les signes et leurs utilisateurs. »89 

rie générale du signe. 

Particulièrement des signes linguistiques. Il détermine par sa fameuse trilogie une 

sémiotique, linguistique, la théorie du langage. 

En effet, cette sémiotique repose sur trois domaines : 

-La syntaxe traite des relations des signes entre eux. 

-La sémantique traite des relations des signes aux objets (du monde extérieur) 

-La  pragmatique traite des relations des signes à leur interprète (leurs usagers). Il est 

difficile de tracer une frontière entre la pragmatique et sémantique François 

Récanati souligne une distinction entre ces deux disciplines :  
                                                           
88 Le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris,1986.p88412 
89 
linguistique, Armand, Paris ,1997,p207. 
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«  
signifient est dans la terminologie de Morris (1938), la 
relation proprement sémantique, distincte de la relation 
pragmatique  des phrases à ceux qui les énoncent et les 
interprètent. Ces deux relations peuvent être dissociées et 

phrases identifié à leur contenu représentatif, et la 
pragmatique de leur utilisation contenu représentatif, et la 
pragmatique de leur utilisation par les sujets parlants. Bien 

sens : un énoncé non seulement représente un certain état 
de choses, mais de plus il exprime les pensées et les 
sentiments du locuteur. Et il suscite ou évoque chez 

 
qui a trait aux interlocuteurs-

- peut être appelée son «  sens pragmatique, par 
opposition à son contenu représentatifs », ou «  sens 
sémantique »90 

 

 En fin de compte, la pragmatique entretient des relations étroites avec les branches 

La définition de la pragmatique mène aussi à la présentation de deux  tendances, la 

pragmatique radicale et la pragmatique intégrée. 

La pragmatique radicale  

La pragmatique radicale est enregistrée  dans la conception philosophique et 

logicienne anglo-  travaux de 

Charles W.Morris et Herbert Paul Grice. Elle définit la pragmatique comme une 

science autonome par rapport à la sémantique tout en réservant une fonction 

résiduelle. Une conception réduite ou limitée est reconnue de la pragmatique dont 

le champ 

-

sémantique traite des contenus descriptifs des énoncés par le moyen de 

                                                           
90 A.M DILLER, F Récanati, La pragmatique en Langue Française, Revue, trimestrielle, mai 1979 N°42. P 
Larousse, Paris II. P6 
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pas à ce critère. Cependant leur analyse est 

 

« ici si 

comme réponse « oui 

vérité ou fausseté. Elle comporte des critères non vériconditionnels. 

Veux-tu rester ici ? 

Ce

complémentaires sont empruntées par la pragmatique et qui sont différent de la 

linguistique comme la théorie de la pertinence de Dan Sperber et Deider Wilson 

(1989) et la pragmatique du discours de Anne Reboul et Jacques Moechler (1998). 

 La pragmatique intégrée  

Contra

descriptif, mais également au sens transmis par sa relation avec les usagers, il est 

 

 La pragmatique intégrée est une 

linguistique et de la sémantique. à ce propos François Récanati souligne que la 

pragmatique intégrée : «  recense les formes linguistiques dont la signification est 

pragmatique plutôt que descriptive, et elle explicite leur signification en leur 

 »91. Elle conçoit des formes de détermination 

                                                           
91 Nathalie Garric, Frédéric calas, Introduction à La Pragmatique, paris, Hachette,2007.p7 
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contextuelle du sens 

illustré par la sémantique argumentative de Jean Claude Anscombre et Uswald 

Ducrot(1983) 

En conclusion, George Elia Sarfati propose la définition suivante : «  Nous 

 

s aspects du 

langage articulé et non articulé (notamment les systèmes culturels en tant que 

systèmes de communication intégrants) »92 

différentes formes de langage verbal ou non verbal représente des modèles de type 

pragmatique. Tel est le cas de notre étude qui regroupe le verbal et le non verbal. La 

caricature en question, son interprétation est un intérêt pragmatique car son 

interprétation ne dégage pas uniquement de sa lecture des textes et des 

significations inédit

dans une quête du sens. Elle change en perspicacité son attitude de réception, en lui 

défendant toute passivité. 

   

lle à notre travail de recherche, il 

est nécessaire de se rappeler que le langage verbal ou non verbal à plusieurs 

fonctions 

lequel des réalités nouvelles peuvent être crées et des modifications peuvent être 

effectuées. Il est aussi un instrument de suggestion qui permet la création de la 

pensée. A ce propos  Paullan présente : «  

r à sentir 

-

psychologique et social. »93 

                                                           
92 George.Elia Sarfati, Précis   De Pragmatique, paris, Nathan Université, Coll « 128 »,202. P24 
93 PAULHAW.F, La Double Fonction du langage, Revue Philosophique, 104,22-73. P71 
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Par ailleurs, Umberto Eco à présenter la dimension pragmatique du signe 

quand il a défini la sémiotique comme suit : «  le signe est 

-ci font.»94 

-pragmatique 

-pragmatique à laquelle nous nous basons est celle 

instaurée par Charles Sander Peirce dans son ouvrage « écrits sur le signe » en 1978, 

le philosophe français Deladalle  qui est le premier à faire introduire le sémiotique de 

Peirce en France en traduisant ses ouvres :Ecrit sur le signe « Seuil » 1978 et Théorie 

et Pratique du signe, Payet 1979, a fait la distinction entre sémiotique et sémiologie, 

il dit : « la sémiotique  est la théorie peircienne des signes et la sémiologie la théorie 

Saussurienne des signes »95. 

référons car il inclue aussi une dimension essentiellement pragmatique. De par sa 

 une théorie sociale du 

signe. » 96 

Umberto Eco, quand à lui, a donné à la sémiotique la définition suivante : « le 

destinataire, les usages que ceux-ci  font. »97

pour notre étude ca

pratiques  socioculturels dans la même optique, Beat Meinch affirme : « une 

sémiotique systématique de formes discursives qui ne peut se concevoir 

-  »98. 

   

fiés qui se fondent à 
                                                           
94 Umberto-  
95- Peirce, commenté par Deladalle G, 1978, P246. 
96- Ibid. 
97- U. Eco, 1980, P41. 
98 - Beat Munch,1993. 
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permettant  la prolifération continuelle des changements sociaux et culturelles voire 

même intellectuel puisque on ne peut lui occulter  la dimension pragmatique.  

    La pragmatique, nous semble-t-il, est considérée non comme une science 

ou un champ de la linguistique mais plutôt une approche méthodologique en science 

du langage et qui peut être aussi interpellée par les sciences humaines et sociales 

-mêmes, ils 

innovations des usages. 

ification 

-à-

du langage dans une situation de communication déterminée où les paroles sont 

situées vis-à-vis de celles des autres et les sens des énoncés sont tributaires de leurs 

usagers 

différents codes interagissent avec le code linguistique et comment se fait 

des sens dans une situation de communication donnée (un contexte 

précis). 

-à-

communiqués explicitement par le biais des performatifs ou en faisant appel à la 

rhétorique et ses différents procédés argumentatifs, allégoriques, poétiques afin de 

véhiculer les sens implicites. 

-pragmatique prend en compte, tous les 

élémen

communication sociale et culturelle. Cette conception cherche dans le langage par 

ses formes hétérogènes et le contexte situationnel des significations multiples. 
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En ce sens, la caricature qui est un univers sémiotique, représente la fusion 

implicitement les sens et pousser le récepteur de ce sens à réagir et à penser 

autrement.  

Trois types de signes fondamentaux  

Le signe iconique  

    

les définir, à présenter leurs natures les plus diverses et à établir leurs différentes 

catégories .Elle vise à montrer les différentes d

partie intégrante par sa pertinence. 

 : « Un signe est iconique dans la mesure où il a-

lui-même les propriétés de ses dénotata, autrement il est non iconique »99, il 

souligne encore que :  un signe iconique, rappelons  le , est tout signe qui est 

affaire de degré »100. 

Cependant la no

signes par sa réalité et ses propriétés. Eco englobe le signe iconique par les 

caractéristiques suivantes :  

mais qui dénotent efficacement (comme les bâtons pour les rayons du soleil). Un 

 101    

peuvent être relevés de ce qui est conventionnel dans la représentation graphique 

                                                           
99  
100 Op.cit., P37. 
101  
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quoique , U.Eco souligne que : «  la règle convention règle toute notre opération 

figurative »  102 

présentes dans toutes les définitions du signe iconique à travers les termes comme 

ierce parle de 

représenter son objet principalement par similarité.103 (1978 : 149), selon Morris 

dénoté, Ruesh et Kees y voient une série de symboles qui sont par leurs proportions 

 
104   : peut on concevoir le signe 

iconique comme un type de représentation ou comme une unité visuelle, qui usant 

de quelques normes de transformation (selon Eco) ou de reconstruction visuelle 

similitude de configuration avec le dit objets ?  

En  essayant de trouver les solutions à propos du problème de la similitude, le 

-ci :  Possède 

 et affiche ainsi sa nature 

sémiotique 105 

représenté, en abandonnant par la suite les études qui portent sur le rapport entre 

 

Un modèle du signe iconique qui mis en valeur sa particularité par rapport au 

modèle du signe en général , a été élaboré par le Group Mu et cela afin de lui 

procurer une définition triadique Le Group Mu a réalisé une configuration du signe 

 relations : le référent , le type 

                                                           
102 Eco.in(citéisn) , P.  Honoré , chanpion , Pairs , 1999 
.P42 . 
103 Peirce ecrit sur le signe,1978 ,p149 
104 Group U , 1992 , P  124 (voir T.curti)  
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ce système consiste dans le fait que la relation binaire entre un signifiant et un 

lors le group U présent un modèle du 

sémiotiques mais avec des nuances pertinentes. Le schéma du signe iconique 

confectionné par le Groupe Mu est le suivant :  

 

  

 

 

 

 

 

 

Modèle du signe iconique (Groupe Mu) 

 Morris et le Groupe Mu comme 

suit : « une désignation actualisée [ ce dont on prend connaissance  C. Morris ], 

[« -à-dire les objets possédant les 

du signe  (C. Morris) , et nom un dénotatum , par définition extérieure à la sémiose , 

uli , 

 ...) , le référent est particulier , et possède  des 

référent 

Type (modèle intériorisé et stabilisé) 

Stabilisation 

Conformité 

Reconnaissance  

Conformité  

Transformation  
Signifiant  
Iconique  

(Ensemble de stimulé visuels) 

 

Référent  
(Objet entendu comme 
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chat »106   

Après avoir affirmé que le référent est doté de caractéristiques propres à lui, 

 : un modèle intériorisé et 

stabilisé qui, confronté avec le produit de la perception  est à la base du processus 

cognitif. 

Dans le domaine iconique, le type est une représentation mentale constituée 

é 

décrit par une série de caractérisions conceptuelles , dont quelques unes peuvent 

correspondre à des caractéristiques physiques du référent (par exemple , en ce qui 

s 

caractéristiques (comme le miaulement )  .  107   

représentation mentale : pour terminer cette cytologie du signe iconique, le Groupe 

Mu propose la définition du signifiant iconique. «  Un ensemble modélisé de visuel 

correspondent à un type stable. Identifié grâce à des traits de ce signifiant, et qui 

peut être associé à un référent reconnue, lui aussi comme hypothèse  du type ; il 

entretient avec ce référent des relations de transformation ». 108  

-même une représentation mentale . Cela nous 

mène à dire -même et  que 

manière, au-

                                                           
106 Cyroup U , 1992 .p137 . 
107 Ibid , p137 .  
108 Ibid , p137 . 
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respect des normes de transformations représentatives, chaque signe iconique est 

présent pour autre chose que lui-même, pour les diverses significations qui 

 

Ainsi le Groupe µ, tout comme Eco auparavant, est arrivé à faire la distinction 

iconicité (La ressemblance avec la réalité du monde extérieur) et 

significations multiples , Enfin le tableau ci-dessous présente la typologie du signe 

 :  

 

Typologie du signe iconique. 

 modèle du signe iconique 

(le diagramme de la typologie du signe iconique), peuvent être expliquées ainsi :  

-référent 

-à-dire ils ont une commune mesure. 

-référents 

e sens réalité ou vérité selon Barthes) qui lie le signifiant au référent puis, 

 

Enfin ces transformations lai  

-type ; il ya une relation de stabilisation (intégration) et de 

conformité qui unit le référent au type. 

Signe iconique 

Référent 

Type 

Signifiant iconique 
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-signifiant ; ils entretiennent une relation de reconnaissance et de 

conformité (  

   :  

de simulacres du référent, grâce à des transformations appliquées de telle manière 

que leur résultat soit conforme au modèle proposé par le type correspondant au 

référent. La réception de signes iconiques, quant à elle, identifie un stimulus visuel 

onde moyennant des transformations 

spatiales  109   

Toujours dans le cadre de notre recherche nous nous intéressons à la 

généralité semblablement à ceux de stylisation et de simplification des éléments 

iconiques comme une unité tripartite ; le signifiant : le type (La catégorie ou la 

une situation de signification donnée dans un contexte énonciative précis ,montre 

 le type et le référent 

momentanément 

stabilisé pour le sujet. Enfin, malgré le degré fort de la stylisation qui manifeste dans 

les caricatures, le signe iconique garde une continuité mimétique partielle qui lie la 

caricature, la réalité perçue et le lecteur.  

                

Le signe plastique 

Le signe iconique comme beaucoup de signes visuels, ne peut se dissocier du 

significations dans trois grandes manifestations : couleur, texture et forme. 

                                                           
109 IBid , p 141 .  
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Le combinaison et la des disposition des couleur  expriment un sens  , aussi le 

choix de telle ou telle forme et de telle texture multiplient et renforcent les sens 

sémiotique plastique qui : « 

qui échappe à la seule mise en langue de celle-ci : autrement dit, elle étudie la 

uvres appellent quelque fois le décoratif ». 110  Alors, la 

sémiotique plastique porte son intérêt aux sources du sensible existantes dans une 

ses dimensions, Il est à signaler  que les travaux 

de group Mu ont marqué la sémiotique plastique et ont valorisé le signe plastique 

qui était pour long temps considéré comme des variantes stylistiques analysables sur 

que. 

 

étant un système de signe à part entière. 

Tout en gardant une relation solidaire le Groupe schématise la double 

 : 

 

 

Schéma  du message visuel (groupeµ) 

                              

Ce qui nous intér

Ce dernier aide beaucoup dans la compréhension des significations. à ce sujet la 

Martine Joly affirme que : « une grande part de la signification du message visuel est 

                                                           
110  

Message  

Visuel  

Le plastique signifiant signifié 

 signifiant  
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déterminée par les choix plastiques et nom pas uniquement par les signes iconiques 

analogiques, quoique le fonctionnement des deux types de signes soit circulaire et 

complémentaire  111  

 

Maintenant une tour de présentation des signes plastiques nous semble 

inévitable : 

 

originaire de la stimulation de cellules nerveuses spécialisées appelées cônes placées 
112.   

le cas de notre perspective car il mettent le lecteur dans un état de rapprochement 

entre ce q  : « perçus 

optiquement et vécus psychiquement » 

Vladimir Kandinsky , in cours du Bauhaus , (1970) définit le phénomène comme suit : 

«  La couleur est un aspect de la perception visuelle qui attribue aux lumières un 

caractère très spécifique permettant de reconnaitre les choses autrement que par 

communiquer les particularités ». 

 

 

par tout le monde mais il est difficile de cerner ou de lui fixer une définition. En 

revanche, il est nécessaire de savoir faire la distinction entre couleur : «   

depuis sa source 

significations et explications tout dépend du spécialiste que ce soit un chimiste, un 

nous intére
                                                           
111  , p76  
112 Wikipédia  
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pense que les couleurs : 

   

« Coexistent toutes dans une encyclopédie globale de la 

des circonstances données, par une partie donnée du corps 
social, Certaines fonctionnent de manière intuitive, tant elles 
on

 

 »113  
 

 

La fonction symbolique des couleurs 

 

Nul ne peut nier que les objets qui nous entourent présentent, quand ils sont 

 

pas uniquement cela, la perce

est dans tous les cas  expressive : 

 

« Les couleurs sont tout sauf anodines , elle véhiculent des sens 
cachés , des codes des tabous , des préjugés auquel nous 
obéissions sans le savoir et qui pèsent sur nos mondes , notre 
environnement notre vie quotidienne , nos comportements , 
notre langage et même notre quotidien , nos comportements , 
notre langage et même notre imaginaire . Les couleurs ne sont 
ni immuable ni universelles, Elles ont une histoire, 
mouvementée, qui remonte à la nuit des temps  114 
 

                                                           
113 Groupe Mu, Traité du Signes visuelle 
idées,1992,p229. 
114 D.Simennet : 2004 , le bleu :   la couleur qui ne faut pas de vogue  

004 .   
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 Alors , il est claire que les couleurs ont des charges  symboliques propre à chaque 

personne , à chaque société , à chaque culture  , leur interprétation est conditionnée  

de les voir pour comprendre e

effets non négligeables sur notre état psychique. 

 

oduire. 

en parcelles très fines dans la graisse animale, (après être tué dans la chasse). Des 

peintures qui ornés les fresques qui existent dans les grottes de Lascaux. Ensuit,  il a 

-mêmes , 

cho

manière conséquente et surprenante pour reproduire fidèlement le réel grâce aux 

 

Enfin,   que se soit sur le plan qualitatif ou 

quantitatif; qui a permis de passer de la photographie jusqu'à la vidéo numérique 

de sa culture , ne peut être insensible aux couleurs qui le marquent et qui sont pour 

lui des symboles , des systèmes de désignations , des systèmes de signification et 

religieux , psychologiques et aussi stylistiques. 

Les couleurs suivants ont beaucoup de choses à exprimer : 
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Le Noir  

La Couleur noir, scientifiquement parlant, renvoie aux trous noirs et aux 

néants, et psychologiquement parlant, elle symbolise La tristesse, les ténèbres, le 

deuil et le désespoir. En occident, il symbolise le désarroi, la peur, la méchanceté et 

tries), 

les magistrats, les avocats, les juges) les arbitres, les bourreaux. Car elle symbolise le 

couleurs chaude. 

Dans la civilisation orientale et musulmane, le noir symbolise tout comme 

vénéré par les musulmans était initialement blanche et pure ma

devenue noire à cause des péchés des humains, et les turbans noirs ont une 

signification religieuse (descendance de la lignée du prophète). 

 

 Le blanc  

 

Pour une explication qui relève du domaine optique il est la synthèse 

chromatique de tou -à-dire de toutes les 

véhicule des symboles presque universaux. Des valeurs symbolisées par le blanc en 

occident sont similaire au

virginité (le blanc pour la mariée), la paix, la pureté et sérénité (les musulmans sont 

vêtus de blanc dans le pèlerinage et dans les fêtes religieuses ce qui symbolise la joie 

et la bénédiction. 

Le bl  : exemple une page blanche signifie absence 
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Le bleu  

le XII siècle , Sauf pour les égyptiens qui y trouvaient une couleur porte bonheur et 

 

A partir du XII siècle , le bleu commencera à avoir une place importante parmi ces 

trois couleurs , le blanc , le noir et le rouge et cela lorsque la sainte vierge se Vêtira 

de bleu , et depuis cette couleur est associé à la divinité , la fidélité , la foi et la 

loyauté .Elle est la couleur qui symbolise la paix , les unions et les grands consensus à 

  

et le bleu dans les  

fraicheur, le calme et la détente (le bleu jean est un vêtement pour se sentir 

décontracter). 

 

Le vert   

 

and le bleu est additionné et mélangé avec le 

grande maitrise. 

Le vert peut avoir une double symbolique : positive et négative. Elle est 

 

tables tapissées de vert) du dollar est vert et à la liberté. 

le vert est banni des théâtres) à 

 

Elle caractérise le logo des hôpitaux et les pharmacies car elle exprime 
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Le Jaune  

Le Jaune est une couleur à double trancha

la richesse naturelle (le blé , le maïs , 

 un sourire jaune . 

 

Le rouge  

 

Le rouge est certainement la couleur la plus paradoxale et ambigüe qui soit. 

rouge, la colère est liée au rouge, Le rouge dans la signalisation routière est très 

pragmatique. 

Dieu et au feu dans toutes les croyances religieuses que ce sont chez les hébreux, les 

arabes, les chrétiens et même dans la civilisation Egyptienne ; un poisson de couleur 

 

Cette couleur est fascinante, chaleureuse et enveloppante, Elle nous ne laisse pas 

indifférent à son égard, car elle remue les passions positives et négatives comme 

l  

Bref, les couleurs sont partout et autour de nous, Cela ne les banalisent pas 

du sens dans notre vie, Dominique Simonnet explique :  

nous voyons rouge, rions jaune, devenons blanc comme un linge, vert de peur ou 

est elle mêlée, débordant  sur la philosophie  Onde ou particule ? Comment la 

 

rs lestés par 
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ceci régi par un code non écrit dont les couleurs ont le secret  Ainsi les couleurs ne 

 

Évoquer le caractère symbolique des couleurs nous oblige à choisir les outils 

autres niveaux de signes plastique et iconique. Ces rapports déclenchent des 

significations fortes et dirigées (maniées). Ce qui permet au signe iconique de 

main  

Dans le cas de la caricature colorée, la couleur apporte une masse 

symboles. 

 

Les formes  

 

Pour arriver à définir les formes qui sont un choix plastique pertinent fait par 

manière concise la théorie psychologique de la forme  Gestalt theory 115  qui a  

marqué par son apparition le début du XX2 siècle et qui a comme intérêt de définir 

les principes de la perception. 

 : Le cerveau 

humain va chercher à mettre en forme et à donner une structure signifiante à ce 

accepter et adhère à une structure général et globale. Cela est applicable à tous les 

sens et permet en définitive de structurer ce qui est perçu et aussi de le différencier 

en un fond et une forme, ou carrément en différentes formes : 

                                                           
115 http: // fr.wikipedia.org/wiki/Gestal . 
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Bonnes formes ou mauvaises, form

 

    Joly 116 , les formes sont la qualité des éléments non 

ou typographies (souple , molles , pointues , larges , floues , espacées , resserrées , 

nt leur interprétation nécessite une connaissance culturelle , 

sociale et anthropologique . À ce sujet Martine Joly explique que  « 

des formes, comme celle des autres outils plastiques, est essentiellement 

anthropologique et culturelle. Et

es organisées dans un message 

en particulier ; ce sont souvent les associations les plus banales et stéréotypées qui 

 : 

Lignes courbes formes rondes et féminité, douceur ; formes aigues, lignes droites et 

virilité et dynamisme, etc. 117 des sujets et des lignes 

 : 

    -   

    - Le triangle exprime le mouvement et la dynamique  que ce soit ascendant où 

 

     - 

horizontal et il exprime la puissance, la force et la solidarité quand il est vertical. Des 

significations conventionnelles et culturelles ont étaient associés aux lignes et 

 
                                                           
116  
117  
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    -  La verticale, synonyme de vitalité, de dynamisme et de légèreté, symboliserait 

 

    -  

monde uniforme, le terrestre. 

   -  

de variabilité.  

caricature ne se plie pas machinalement aux considérations symboliques citées ci-

dessus

théorie gestaltiste). 

 

Le Cadre  

 

M.Joly le définit 

comme suit : 

  toute image a des limites physiques qui sont selon les 
époques et les styles plus ou moins matérialisées par un 

efforce 

118 
 

imites de 

et en la désignant  comme telle . En effet le cadre déclenche selon Michel Rio : « Son 

ue nous 

appellerons  cadre  

 

dedans  qui est la représentation , son lieu métaphorique par opposition à un 

                                                           
118 Ibid,P82 
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dehors  monde , lieu physique , lieu du destinataire »119 Ainsi , fait référence aux 

plan initial qui ne 

 

 

Le cadrage : 

 

Le cadrage contrairement au cadre qui est la limite de la représentation 

nce entre le support 

 cadrage trouve son 

 échelle des 

plans » est souvent employé comme étant un synonyme à cette notion  . 

éléments mis en agencement dans le cadre, pour des raisons voulues du dessinateur 

 

Celle-

 

Voici les différentes tailles des plans : 

- Le plan général (PG) permet de montrer un paysage ou de situer le ou les 

personnages dans leur environnement (géographique et topologique). 

-  

 

-  Le plan moyen (PM) cadre un personnage en entier, pour lui accorder plus 

 

 -    

                                                           
119 Rio. M, « cadre, plan, lecture »in la bande dessiné et son discours et communication, Paris, édition 
du Seuil, n24, p94. 
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-   Le plan rapproché  (PR) cadre les personnages à la taille ou à la poitrine, il ne 

permet pas exemple de lire les émotions d  

  

émotions.  

 Le très gros plan (TGP), montre un détail du visage ou un objet, souvent bref, il 

sert à entretenir le suspense. 

Le cadrage entretient des relations fondamentales avec les prises de vue et le sujet 

 

Dans le cadre de notre étude, on ne peut pas parler réellement de prise de 

 

Le choix des prises de vue est opérateur dans la construction du sens du dessin, 

s ce cadre M.Joly affirme 

que : « Certains angles de prise du vue très marqués sont liés conventionnellement 

à certaine significations 

par exemple, la contre-plongé et leur magnification. Il faut néanmoins se rappeler 

  rien   »120121 

  est celui qui donne le 

plus facilement une impression de réalité et  naturalise  la scène, car il limite la 

exemple) qui désignent un opérateur au lieu de le faire oublier. »  Autrement dit, le 

gabarit le plus courant est le gabarit horizontal appelé aussi le format paysage, il 

-à-dire, il 

plongée est une prise de vue réalisée par le photographe, en orientant son appareil 

photo vers le bas, ce cadrage, provoque une certaine impression de solitude et de 

détresse par contre la carte plongée est lorsque le photographe est plus bas que son 

                                                           
120 120 M.  
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e de vue qui 

permettent de cadrer un sujet. 

 

 

 

 

               

   

 

  

 

Les angles de prise de vue 

La Composition  

     La composition entretient des relations très étroites avec le cadre et le 

représentés dans le 

message visuel. 

             M.Joly la défini comme suit : «  la composition ou géographie intérieure du 

message visuel est un de ses outils plastiques fondamentaux. Elle a, en effet, un rôle 

essentiel dans la hiérarchisation de la visi

etc.).  La construction est capitale, respecte ou rejette un certain nombre de 

conventions élaborés au fil des époques, varie selon les périodes et les styles ». 122  

                                                           
122  M.  

Zone de contre plongée   

Prise de vue horizontale niveau  
paysage 

Zone de plongée    

A

C D

B
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principalement par un architecte romain pour constituer une division inégale et 

humain. La règle123 dit que le rapport entre la plus petite et la plus grande partie de 

t. Donc, 

cadre du dessin nécessite un équilibre voire un agencement de tous les éléments 

des espaces. Georges Pénimou a parlé de quatre sortes de composition ou de 

 : 

 La construction focalisée : les lignes de force (trait, couleurs ; éclairage, formes) 

e foyer est devient le lieu du 

produit à promouvoir, le regard est comme  tiré  vers un point stratégique de 

 

- 

général au centre précis d  

-  La construction en profondeur où le produit est intégré à une scène dans   un 

décor en perspective, et tient le devant de la scène, au premier plan. 

-

chute en fin de parcours sur le produit situé le plus souvent pour la lecture de 

de construction est la construction en Z , qui commence en haut à gauche , fait lire 

quelque chose qui conduit le regard en haut à droite , par redescendre  en bas à 

produit en bas à droite . 

                                                           
123  M. Joly , Introduction à l  
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    La mise en page du dessin et une sorte de construction des éléments entre 

eux, les lignes directrices permettant leur hiérarchisation et leur focalisation à partir 

des points résultants le lieu intersection. 

  Ainsi pour analyser la composition de la caricature, il faut faire surgir les 

lignes horizontales et verticales qui divisent chaque étape en trois (règles des tiers) 

voulu mettre en valeur , il est recommandé de ne pas placer des détails mineurs sur 

 

Le signe linguistique : 

Le signe linguistique  doit sa première axiomatisation à Ferdinand de 

Saussure, celui-ci suggère une définition du signe comme produit de la combinaison 

de deux éléments appelés respectivement signifiant et signifié. 

succession  de phonème  « de son » exemple: / eval/, le signifié est le concept 

linguistique  est donc une représentation  mentale, une entité psychique et non 

physique. 

présente deux faces inséparables, pour représenter cette propriété, Saussure utilise 

la métaphore de la feuille de papier, on ne peut découper le recto sans en même 

 

De plus, il est arbitraire, autrement dit, la relation entre le signifiant et le 
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Enfin,  Il est linéaire. Le signifiant, dans la mesure o

 

Dans le cadre de notre recherche. Les signes linguistiques touchent tous 

types de textes qui accompagnent la caricature. Ils peuvent être des signes 

linguistiques non spécifiques ou des signes spécifiques. 

constituants textuels situés hors et autour de la caricature, ils concernent : 

1. Les mots de la manchette  

2. Le sous titre de la manchette : déploiement journalistiques du titre de la machette.  

3.  : est un bref commentaire placé en Une uniquement, il annonce un 

thème développé en pages intérieures. 

 

Les signes linguistiques spécifiques  

Les signes linguistiques spécifiques sont tous les constituants textuels 

linguistiques qui suivent un dessin caricatural et qui en constituent partie au même 

degré que les personnage Ils sont multiples et hétérogènes. 

1. La légende : portée en haut de dessin, peut-être située ou non dans le cadre du dessin, elle 

a pour fonction illustrative, explicative et significative, la légende attribue pour achever sa 

destination au message déjà conçu moins naturel que volontaire, le message déjà saisi à 

 

2. Les textes : écrits dans les phylactères (ou bulles), sont les mises en dialogue et en discours 

des divergents propos assignés aux personnages, la bulle circonscrit le graphique du 

ent 

dénoté.  

3. Les inscriptions : dans leur pluralité peuvent aussi procurer des informations, graffitis, 

affiches, onomatopées, indication de lieu ou de 
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illustratifs et indicatifs du dessin. Exemple :le dessin de Dilem parue le 25/03/2009dans le 

journal de Liberté124  

4. Le nom du destinateur  

5. La source  

Le tableau suivant récapitule les principaux signes linguistiques existant dans la 

caricature. 

Signe linguistique Signe linguistique non 
spécifique 

Signe linguistique 
spécifique 

Manchette 
Sous-titre  
rubrique. 
Accroche.  

Légende. 
Phylactère. 
Inscriptions. 
Nom du destinateur. 
Source.  

    

Le rôle des signes linguistiques 

 

A ce titre, nous tenteron

 le dessin »  lui-même, et tous les 

remplies par les messages verbaux peuvent être de relies, c'est-à-dire qui viennent 

adéquat de lecture « le bon niveau de lecture »   

La tâche 

fonction se manifeste quand le texte vient compléter les déficiences expressives de 

significatifs mais pour faire appel au texte, cela est quasiment inévitable pour fournir 

des informations supplémentaires. 

 

 

« Le texte, l
lecteur et remplirait deux fonctions distinctes »125 il 

                                                           
124  
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vers des régions trop individuelles (..), soit des valeurs 
dysphoriques : donc le langage, par la discrimination 

 »126   
   

celui-

dont le dessin caricatural peut avoir à ce propos, Barthes affirme que «  toute image 

est polysémique, elle implique, sous-jacente à des signifiants, une chaine flottante 

de signifiés dont le lecteur peut choisir certains et ignorer les autres ».127 

Contrairement à ce que Barthes appelle ancrage /relais, Laurence Bardin 

propose deux autres notions constituant le rapport entre texte et image : ce sont la 

dénotation et la connotation. 

La dénotation indique pour Laurence Bardin : « la signification fixée explicite 

et partagée par tous .celle qui est dans le dictionnaire. » les sens dénotés sont 

théoriquement communs à tous ceux qui déterminent et partagent la même langue. 

La connotation, quand à elle désigne «  

importante, qui flotte autour du sens immédiat et officiel, ceux-ci sont des sens 

supplémentaires, plus marginaux, diffus, instables qui se greffent sur le premier, le 

individus selon leur expérience et  leur culture »128 

A cela Martine Joly ajoute que : « 

communication est connotative, et que toute la dynamique du signe repose 

précisément sur ces glissement perpétuels de sens »129

                                                                                                                                                                      
125 - R.Barths, en G-LUGRIN, Pachaud, «  le rapport texte/image  texte et 
image » de Laurence Bardin, communication Laurence. FR.P, N° 06.07/01. Juin-Juillet, 2001,P1. 
126 Ibid,p1 
127 M.Joly , Introduct  
128- R.Barths, en G-LUGRIN, Pachaud, «  le rapport texte/image  texte et 
image » de Laurence Bardin, communication Laurence. FR.P, N° 06.07/01. Juin-Juillet, 2001,P3. 
129  M.Joly , Introduct  .  
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toujours pas inutile de rappeler, en insistant, que les images ne sont pas les choses 

texte tout comme une image, peut relever un degré de connotation qui permet 

-elles ou connotatives. 

Selon Laurence Bardin, les messages verbaux-iconiques peuvent être répartis 

 : 

Types de messages Code iconique 
Code linguistique Dénotation  Message informatif 

Message à légende 
 Connotation  Message illustration 

Message symbolique 
  

- 

rationnelle. 

- 

 

- e symbolique 

fortement connotée. 
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Conclusion 

combinaison entre les signes, favorisent une pluralité significative par le biais de 

tous les éléments constituants d

disciplines déjà vue(la sémiotique ,la linguistique et la pragmatique),Dans le but de 

à nos caricatures . 
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Pour approcher un objet sémiotique, il faut étudier ses divers aspects 

qui ne peuvent être distingués et compris simultanément  quelque soit la 

méthode empruntée. 

selon les contextes, les circonstances(les temps et les lieux), les personnes et 

même pour celui qui interprète cet objet sémiotique. 

axes 

production des messages qui 

-à-dire le dessin (code iconique, code plastique) et le code linguistique qui 

égard Berelson exprime  que : «  est une technique de 

recherche servant à la description objective, systématique est quantitative du 

contenu manifeste des communications »130 .  

nt des éléments qualitatifs 

(les différents procédés de la caricature et les différentes relations de 

signifiance de ses composants). J-M Floch expose la démarche que fait un 

sémioticien pour comprendre et interpréter les contenus sémiotiques :  

«  le sémioticien ne peut se contenter de 

visuel ; il lui faut, patiemment et 
systématiquement repérer les récurrences des 
diverses figures qui apparaissent dans les 

qu
(tout à la fois sensible et intelligible) il lui faut 

figures afin de dégager les unité de sens 
invariantes dont elles ne sont que les 
concrétisations variables, les analyses une fois 
faits, il reste  surtout à construire le jeu de 

                                                           
130 
problématiques au traitement statistique de Boeck université, Paris, Bruxelle, 200,P9. 
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relations qui peut faire comprendre leurs 
substitutions, leurs associations ou leurs 
exclusions mutuelles. »131 

fondem

texte de Gransow «  politische Karikaturen analysieren 

étapes : 

taire de tous les indices visuels, ensuite la 

symboles et les associations utilisées dans une caricature. Quand a la troisième 

 les rapports qui existent 

phase, elle est le moment où le lecteur identifie les critiques et les jugements 

préciation où le 

lecteur affirme ou infirme la réussite de son jugement. La compréhension et 

caricature. Grace au décodage et aux commentaires, les représentations 

idéologique, sociale, politique, économique et culturelle peuvent être mise en 

permet la compréhension du dessin. 

eur. 

Notre approche sémio-pragmatique se propose de prendre la caricature 

                                                           
131  J-M-Floch, «  quel est le statut énonciatif de la création artistique ? la reponse 
mythodologique de J- Immenorf » un portée : Faire, voir, dire, 1988, vol.26,P12. 
2 cette clasification en étape remonte au texte de grawsow thomas « politische Karikaturen 
analysieren », dans fachmethoden Wirtschaft politique 1, sur le site web : 
http://thomas.gransow.bei.t-online.de/ 
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systématique les caractéristiques catégorielles des différents signes 

caricatures sont des compositions iconographiques spécifiquement complexes 

ression 

sémiotique, ces trois modes sont aussi subdivisé en sous-

de cette étude est de rendre notre regard attentif aux différentes interactions 

 

Nous avons, donc opter pour étudier la caricature de presse selon deux 

approches différentes mais complémentaires, une approche iconographique 

repose sur le repérage des signes plastiques et iconiques dans chaque dessin 

significations à travers des données statistiques. 

Nous avons élaboré cette démarche en se réfèrant aux travaux faits sur 

tuent les principaux piliers sur lesquels se 

fonde notre recherche. 

Quant à la deuxième approche, elle examine les liens de sens des signes 

logiciel informatique qui va nous permettre de quantifier le lexique et le 

vocabulaire employés par les dessinateurs des caricatures de notre corpus. 

 

Approche iconographique  

 

représentent les caricatures de notre corpus permet de reconnaitre les 

différentes sélections que font les caricaturistes dans la réalisation de leurs 

identifier la nature des signes plastiques et économiques proposés aux lecteurs 
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et délimiter, non seulement les traits caractéristiques, la mise en scène de 

présentée dans la caricature. 
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 A propos des signes plastiques  

Alors, en ce qui concerne les signes plastiques, nous avons répertorié 

les caractéristiques plastiques visuelles de chaque dessin. Ensuite, les avons 

cadre, cadrage, effet de prise de vue et composition) ces entrées mêmes, sont 

fractionnées en sous thématiques. Pour le traitement de ces données visuelles 

regroupées dans le fichier, nous avons procédé à des comptages basés sur le 

1. 

Cette dich

traitement statistique afin de quantifier en résultats nets, les éléments 

indicateurs de signification que véhicule la caricature. 

 

caractéristiques plastiques de ce type de dessin de presse. Pour terminer, nous 

représentons ces résultats sous formes de tableaux et graphes, la figure 

vue la difficulté de sa reproduction dans sa globalité. 

Figure des signes plastique (tableau Excel). 

pour les identifier : la colonne « A » du tableau représente chaque caricature 

codifie de la façon suivante : 

- Le numéro du dessin  

-  : elle est conçue comme suit : «  JA 

 

- La date de parution 

- Le nom du dessinateur : 
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Par exemple : 01-S-09.03.09  

 

La colonne B1 concorde avec la spécificité du signe plastique, autrement 

dit, elle correspond à la représentation visuelle, concernant les signes 

plastiques, et les traits conformistes du dessin. 

Pour la colonne Q1, elle est propre aux signes non spécifiques au dessin et 

qui correspondent à la pratique perceptive.132  

La ligne 2 prend en considération des entrées thématiques du signe plastique ( 

B2= cadre ; C2= cadrage ; J2= composition ; N2 = effets de prise de vue ; Q2= 

 : 

- Cadrage(2)  ; D3= plan de demi ensemble ; E3= 

plan moyen ; F3= plan américain ; G3= plan rapproché ; H3= gros plan ; 

I3= très gros plan : 

- Composition(J2) : J3= construction focalisée ; K3 construction axiale ; 

L3= construction en profondeur ; M3= construction séquentielle. 

- Effet de prise de vue (N2) : N3= plongée :03=contre-plongée ; P3= plan 

horizontal ; 

- Couleurs(Q2) : Q3=rouge ; R3= blanc ; S3= Rose ; t3= noir U3= bleu ;  

V3= vert ; W3= jaune, X3= marron ; Y3= gris ; Z3= orange. 

plastique dans chaque caricature. 

Interprétation des résultats  

 Le cadre  

présidentielle de 2009, nous constatons que près de 78,87 de cas, cadre, de 

                                                           
132 Cette organisation en colonne est inspirée du travail de sandrine curti these de doctorat 
suénces du language didactique et sémiotique on de 
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forme globalement carrée ou rectangulaire, circonscrit un dessin forme 

 

Pour les caricatures sans cadres, sont dissous dans le bloc des textes, 

les caricatures de Dilem, le Hic, Abi, B-chkoun, et zino adoptent cette 

caractéristique plastique dans la représentation de leur dessin. Aussi, il est à 

noter que dans certains journaux ont une politique rédactionnel  concernant la 

mise en page où ils exigent la présence de cadre pour chaque dessin  

Dessin 06-04-09(dessin sans cadre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadrage  

Comme il a été avancé antérieurement, la notion de cadrage est 

empruntée au vocabulaire photographique et cinématographique, il 

 : elle concorde avec 

la grandeur des êtres, des objets, des paysages ou des éléments de décor 
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-

proportion entre les éléments iconiques représenté et le cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors près de 42.25% des cas, le plan moyen (PM) est dominant. Les 

out en 

lui accordant plusieurs effets : 

menace, attente ou humeur. Ce dernier effet est généralement celui qui est 

recherché par nos dessinateurs. 

nvironnement ou un paysage qui 

-à-dire, il permet de 

présenter le personnage dans son milieu environnemental, par exemple : les 

 

Ce type de plan constitue près de 30.91% des cas. 

Le plan rapproche (PR) cadre le personnage à la ceinture ou à la 

42,25% 

0% 

18,30% 

5,63% 
5,63% 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

PM PA PR GP TGP

cadrage  

PM
PA
PR
GP
TGP



Chapitre N° 6 : P a g e 174

 

caractère, de ses visées, sa pensée ou ses états morals et psychologiques. Il 

forme prés de 18.30% des cas. 

Les plans de demi-ensemble (PDE), Grand plan (GP) et très grand plan (TOP), 

chacun ne présente que prés de 5.63 des cas. 

caricaturistes de notre corpus. 

La composition  

Comme nou

dans la hiérarchisation de la vision et donc 

caricature, elle est étudié de façon tell : «  que le regard sélectionne dans 

 ». Alors, la composition 

ues qui sont les 

constructions focalisée, axiale, en profondeur et séquentielle ; ces différentes 

constructions sont présentées dans le graphe suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe : la construction de la composition. 

              Ce schéma graphique montre que la construction séquentielle 

constitue près de 42.25% elle consiste à faire sillonner le dessin du regard 

26,61% 
0% 

42,25% 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
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Construction
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Construction
profond

Construction
séquentielle

Composition  Construction axiale
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situé le plus généralement, pour le lecture, de gauche à droite, en bas à 

droite en haut à gauche ( forme de Z) par entre, la construction axiale 

représente près de 36.61% des cas, elle consiste rappelons-le, de placer 

s qui sont pris sous un 

plan horizontale. 

  La construction focalisée (17.71%) indique les lignes de forces (traits, 

couleurs, éclairage, formes) convergent et tendent vers un point centrale 

de la caricature qui fait figure de foyer. 

A coté de ces résultats de constructions séquentielle, axiale et focalisée, 

soulever les interrogations suivantes : ce type de constructions de la 

composition, est- e t-il pas beaucoup les 

dessinateurs de presse ? 

Les effets de prise de vue 

Effet ou angle de vue (plongée, contre plongé, horizontale hauteur 

vue est étroitement lié à la notion de cadrage, tous les deux servent à 

concernant les angles de vue sont représentés dans le graphe suivant. 
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Graphe : effets de prise de vue 

     Ce graphe ci-dessus indique nettement, le choix favori des 

caricaturistes, le plan horizontal ou frontale, constitue près de 84.5% des 

cas, il donne une vue sans effet particulier, proche du réel, le lecteur de la 

 

     La vue plongée est peu empruntée (5.63%) dans les dessins, elle crée 

-

la vue contre plongée est moins appliqué dans les caricatures ( 8.45%), elle 

est utilisé lorsque le lecteur se situe en desso

-à-  

     

sentiments et idées de hauteur, de dédain, de mépris ou de dégout.  

Les couleurs  

    

iconique, la perception de cette donnée plastique est foncièrement 

5,63% 8,45% 

84,50% 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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plongée
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Effets de prise de vue  

plongée

Centre plongée
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culturelle, les couleurs sont importantes pour la lecture de la caricature car 

elles sont inévitablement induites par les signes iconiques. 

 A propos des caricatures de notre corpus on peut dire que les deux 

tiers des dessins sont en noir (76%) et en blanc (52%), manipulant les effets 

e manière moins 

fréquentes. De même que, les dessins de B-chkoun et ABI (journal du jour 

 

 En parallèle, les dessins de Maz et de Zina (journal El watan) sont riches 

en couleur surtout le rose, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. 

Certes, le choix des couleurs est essentiellement significatif mais il 

dépend de la politique de chaque journal. 

Par ailleurs, on peut constater que le rouge représente une des trois 

couleurs du drapeau national algérien,  le sang et aussi chapeau de 

feutre (arabe). Le gris, le jaune, le rose sont utilisé pour caractériser les 

vêtements, le bleu est omniprésent dans les portraits des candidats et 

surtout celui du candidat sortant. La couleur marron est souvent 

désignée pour caractériser les meubles et surtout les urnes. 

En autre, il faut signaler que ces couleurs peuvent se trouver dans 

part, un dessin peut avoir que deux 

couleurs le blanc et le noir, cas du dessin de Dilem (journal liberté) paru 
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En abrégé, le graphe suivant indique que certaines couleurs sont plus 

res : 

 

Le graphe représentatif des couleurs. 

A propos  des signes iconiques 

 

même façon que pour les signes plastiques autrement dit : 

- Faire un relevé méthodique de tous les signes iconiques constituant chaque 

caricature. 

- repertoire. 

- Rangement des signes iconiques dans un fichier Excel selon des entrées 

variées : lieux, personnages, objets. 

- Dénombrement des composants iconiques qui se fait par la paire : absence / 

Présence qui se traduit par « o » « 1 » 

- Traitement statistique sur chaque caricature. 

suivent les mêmes démar
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parution et le nom du dessinateur). 

 Tout en préservant le même code pour chaque dessin nous avons réparti les 

données iconiques sur deux grilles. 

 La première grille concerne les espaces extérieurs, les espaces intérieurs et les 

animaux (selon les cas) 

La ligne 1 est propre aux entrées thématiques du signe iconique : B1 = espace 

extérieurs. 

B2 = Lieux publique 

B3 = Ecole, C3 = Mosquée , D3 = Rue , E3 = Mairies,  F3 = Hôpital  , O3 = Palais des 

nations , H3 = Route , I3 = Stade . 

J2 = villes : J3 = Alger , K3 = Ghardaïa  , L3 = Tizi-Ouzou , M3 = Paris , N3 = 

Washington  

O3 = Lieu naturel : O3 = désert , P3 = la plage , Q3 = la mer. 

R1 = Espaces intérieurs : ce thème est subdivisé en :  R2 = Espace publique et U2 

= lieu privé . 

R2 = Espace publics : R3= Bureaux , S3 = salon des expositions , t3 = café . 

U2 = concerne les lieux privés, selon les cas il ya que celui-là : V3 = Maison. 

V1 = entrée propre aux animaux : V3 = Lapin , w3= poisson , et X3= chameau , 

y3= souris , Z3 = oiseaux. 

 

Maintenant pour la 2éme grille :  

La ligne N°1 correspond aux autres signes iconiques (B1 = les personnages, J1 = 

objet) elle mémé est fractionnée en sous thématiques tout dépend des cas B1 

= Personnages : B3= Le candidat, président sortant, C3= les autres candidats, 

D3= les autres personnages politiques algériens, E3 = personnages politiques 

étrangers, I3= personnage de peuple. 

I1= objets : cette catégorie est subdivisée en I2= objets, I2= objet électoral et 

N2= objets divers. 

I2= objet électoral touche les thèmes suivants : 

I3= affiche , K3=Urne , L3=Banderole , M3= Bulletin , N2=objets divers : N3= 

table, O3= chaise , P3= bureau, Q3=gomme , R3= couffin , S3=calendrier , t3= 



Chapitre N° 6 : P a g e 180

 

chapeaux , V3= bouée et pagaie , V3=Tableau , W3 = bâton , X3 = cartable , Y3 

 

ue caricature. 

et les intentions communicationnelles des caricatures. 

 

Interprétation des résultats  

Après avoir hiérarchisé les données iconiques et leur classification en 

thèmes et sous-thèmes, déterminé le nombre de ces éléments iconiques 

suivants : 

Les espaces publics et privés  

Les auteures de nos dessins ont choisi plusieurs endroits pour présenter 

leurs scènes et leurs personnages (lieux publics, lieu privés, villes, milieu 

naturel),  les résultats obtenus nous ont permis  de  dire que les espaces 

extérieurs les plus sélectionnés sont des espaces publics : la rue, près de 

46,47% des cas, la mairie 1,4% , la mosquée 2.8% , Ecole 1.4% , Palais des 

notions 1.4% , Hôpital 1.4% . 

Ces lieux représentés dévoilent une importance significative surtout la 

ation électorale ; la rue représente un terrain 

stratégique pour la propagande électorale des milliers de posters de candidats 

collés 

pécialement pour cet 

évènement, la rue et aussi un lieu de rencontre pour les citoyens où ils peuvent 

échanger des points de vue et manifester leurs préoccupations. 

La mosquée est également représentée dans quelques dessins, mais 

pas dans son cadre culturel, elle est sollicitée pour rappeler les citoyens que le 
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vote est une obligation religieuse comme toute autres obligations (la prière, le 

jeûne) 

citoyens vont massivement pour accomplir leur devoir électoral, la mairie, le 

palais des nations sont des endroits où le processus électoral nécessite  le 

passage par ces lieux. 

 :  

Les villes : des villes ont été choisies pour ajouter une charge significative aux 

 

Alger : est beaucoup représentée dans les caricatures : 

Par rapport au reste des villes algériennes (près de 22.12%) vu le 

contexte événementiel, les candidats ont majoritairement choisi la capitale 

 

proche aux médias et aux grands rassemblements de même, dans cette ville, il 

y a le palais des nations où se déroule généralement les cérémonies 

 

Ghardaïa :   

du Mzab, elle fait partie du patrimoine mondial et elle est considérée comme 

traditions. Cette ville comprend une communauté mozabite importante. Dans 

les dernières années, des incidents communautaires, ont fait des victimes. Ces 

incidents ont été au centre des soties électorales des candidats qui on expliqué 

-religieux. Ce thème 

qui est représenté dans les caricatures constitue près de 4.22% des cas. 

Tizi-Ouzou : 

Elle est la deuxième ville de la Kabylie. 
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Cette ville est représentée dans les caricatures près de 4.22%, les thèmes 

 : absence totale des 

militants des candidats en lice, indifférence qui règne au sien de la population, 

 

des fronts des forces socialistes. 

Paris : cette ville est représentée deux fois dans les 71 caricatures de notre 

corpus. Paris est la capitale de France qui est le principal partenaire 

hydrocarbures dans son ancienne colonie. 

Le président Nicolas Sarkozy a été le premier président à adresser ses amicales 

dessin de Dilem Paru liberté le 13-04- page312) 

Cette caricature nous montre de  ras de tête  les deux crânes sont  de 

informer que ces deux présidents ont la même taille, physiquement parlant. 

Ce dessin, montrant deux têtes tout en bas du tableau (une vue 

plongée), laissant presque toute la surface blanche, indique par la bulle au-

dessus de la tête de Sarkozy que la France est satisfaite de la réélection de 

 

soutien au président sortant, réélu. 

Pour la 2éme caricature représentant Paris, elle révèle un rapport étroit avec le 

  

votent Boutef »  

votent dans les consulats algériens. Ces algériens ne sont que les citoyens 

émigrés. Cependant la caricature de Dilem paru dans le journal liberté de 06-

04-2009 Montre une foule de Harragas  (immigration illégale ou clandestine) 
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corruption se sont 

chercher du travail ailleurs. 

  

Caricature de Dilem paru dans le journal liberté de 06-04-2009 

Washington : est la capitale des Etats Unis, est  représenté une fois sans aucun 

indice naturel ou monumental mais  par le président des Etats Unis Barak 

des forces socialités FFS, M. Hocine Ait Ahmed. 

Le thème  de ce dessin touche directement l

Cet opposant politique exprime la volonté de son parti de Boycotter cet 

événement électoral. 

Les lieux naturels sont aussi des espaces extérieurs choisis dans les 

représentations caricaturales : le désert, la plage et la mer. 

-04-2009. 
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-04-2009. 

Cette caricature nous rappelle que pour le vote des nomades, il faut 

aller vers eux avec des bureaux de vote itinérants. Aussi, cette caricature nous 

-ci est sur un 

dromadaire, ayant un pagaie et une bouée de sauvetage comme bagage, il 

 

Quant à la plage, sa représentation ne constitue que 2.8% des cas, elle 

est choisie par les caricaturistes pour exprimer un état de désespoirs et de 

déception de certains citoyens qui sont convaincus que cette élection 

 

Par ailleurs, le choix de la plage signifie la volonté de ces citoyens de 

traverser clandestinement la mer pour fuir les conditions pénibles de leur vie. 

A propos des lieux intérieures, les dessinateurs ont eu recours à 

représenter des endroits publics intérieurs (Bureau) selon des expositions, 

café)  
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Cependant, les chiffres indiquent que les lieux les plus investi par les 

dessinateurs sont le bureau (7%) et le café (2,8%). 

 Les résultats obtenus sont hétérogènes, mais ils peuvent avoir des 

explications rationnelles : «  

 

tasse de café ou de thé : Par contre, le seul lieu privé représenté est celui de la 

 -03-2009.La 

 -03-2009. 

La  -03-2009. 

Cette caricature nous montre un homme assis sur un fauteuil devant 

son poste de télévision regardant une série de dessin animés looney Tunes 

diffusé par la célébré chaine Gulli. 

Le titre de la caricature nous interpelle sur la compagne électorale 

diffusée par la radio et la télévision algérienne mais ce qui est compris de ce 

dessin que le personnage 

préfère voir les dessins animés que les discours des candidats. Ce 

-
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-à-dire : les électeurs 

lapin Bugs Benny- un personnage américain de dessin animé-cela a fait 

 Gull ! Aussi !  » 

Ce lap

bon homme ne veut plus les voir ou les suivre sur les chaines algériennes. 

Les personnages  

re, surtout si ces personnages sort des politiciens, 

alors la caricature jouera pleinement son rôle de dénonciation. La 

représentation graphique de personnage politique est le moyen le plus fort 

« 

fait plus que les rendre odieux, elle les rend méprisables : aussi voyez comme 

res 

de la scène  politique aient plus en Horreur que le crayon de la caricature ».133 

Les personnages dans notre corpus sont très nombreux variés et la plus 

certains types de personnages plus représentatifs : le candidat, le président 

personnages politiques étrangers. Aussi il y a des personnages de différentes 

orientations : Personnages islamiques, personnages artistiques, personnages 

symboliques, ou carrément des personnages ordinaires du peuple (des simples 

citoyens). 

Malgré le nombre important des personnages, nous pouvons constater 

que chez les personnages politiques les résultats sont hétérogènes : 

                                                           
133 Dictionnaire Encyclopédique du langage et de la science politique, rédigé par une réunion 
de députés, de publicités et de journalistes, lèvre numérique, p193, consulté le 15-08-2015 . 
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Le candidat Abdelaziz Bouteflika (le président sortant) constitue près de 

26.7% des cas suivi des autres candidats : Djahid Younsi, Laouiza Hanoun, Ali 

Fawzi, Mohamed Said et Moussa Touati sont généralement représentés 

ensemble, leur présence dans les 71 caricatures est de 11.26% , toutefois, les 

représentations des autres personnages politiques algériens est de 8,45%, suivi 

des personnages politique étrangers 4.22% de représentations. 

Outre ces personnages nous pouvons dénombrer :  

- Près de 2,81% de représentation de personnages islamiques. 

- Près de 2,81% de représentation de personnages artistiques. 

- Près de 2,81% de représentation de personnages symboliques. 

- Près de 46,47% de représentation de personnages de peuples. 

Notons que les personnages islamiques forment avec les autres 

 

Du même coup, deux entités symboliques font leurs appartions dans deux 

dessins, le premier renvoie à une personnalité historique française, celle de 

Napoléon Bonaparte, cette personnalité est le premier empereur des français, 

 

Crime et châtiment de 

DOSTOIEVSKI, la cruauté 

-à-

force énergétique psycho-

par rapport aux autres. 

Le dessinateur Maz du journal El Watan a choisi cette figure emblématique 

pour symboliser le président sortant. Nous pouvons opter pour les sens de la 
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Interprétation des résultats 

Objets  

Parmi les caractéristiques iconographiques qui constituent les 71 

dessins de notre corpus, nous avons relevé plusieurs objets, certains sont 

accompagnants les personnages dessinés ou tout simplement forment des 

éléments de décor pour les caricatures. 

Les objets électoraux  

moyen et outil pour la compagne et (la propagande) électorale. Nous avons 

candidat A. Bouteflika (le président sortant) ou tous les six candidats ensemble 

majorité des caricatures, les affiches présentent que rarement les autres 

candidats. 

 

présentant  les candidats, ils sont au nombre de 5. Cependant, quelques 

affiches représentent deux ou trois 

femme est mise en exergue. 

18,30% 
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-à-dire elles ne font apparaitre 

aucun candidat  rien que le président sortant. 

De plus, certaines affiches représentent à la place des candidats, des 

dessins de lièvre, cette représentation animalière ne concerne pas le candidat 

A. Bouteflika. 

 est un récipient utilisé lors des élections pour recevoir des 

bulletins de vote secrets, elle peut être fabriquée en plastique transparent ce 

 

constituer le sujet principal de la caricature ou faire partie de son décor. 

elle est dessinée près de 9 fois. 

 

Caricature 08-04-09 dilem 
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La banderole  

moyen de propagand -à-dire près de 5.63% 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Le bulletin de vote  

le dépose dans une urne. 

Ce morceau de papie

 « un bulletin de vote est une balle, on ne vote pas tant 

atteinte, on garde le bulletin 

dans la poche ». 

Bref, toujours dans le cadre de notre analyse des éléments iconiques, 

nous avons comptabilisé près de 4.22% de cas de bulletin de vote représenté. 
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Caricature de B.CHKOUN 09-04-2009. 

Plusieurs objets 

quotidienne des personnages (les simples citoyens) et peuvent contribuer  à la 

ont choisis comme des éléments 

de décor par les dessinateurs. On peut mentionner quelques un : 

- Vêtements  

- Matériel HIFI : télévision (1fois), téléphone portable (1fois)... 

- Meubles : table (1fois), chaise (5fois)  

- Menus objets : bouée et pagaie (2fois), jeux de carte (1fois), baril de 

pétrole (1fois), cartable (2fois), bâton (2fois), tableau (2fois), calendrier 

(1fois), couffin (6fois), gomme (1fois), Os (22fois), pistolet (1fois). 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

Les animaux  

Apres avoir relevé et répertorié les animaux représentés dans les 

 : 

- Le lièvre ou le lapin : représenté 18 fois. 

- Le poisson : représente (une fois) 

- Les oiseaux : représentés (une fois)  

- Le chat : représenté (une fois) 

- Le chien : représenté 1 fois 

- Le chameau : représenté 1fois. 

 

 

 

 

Notons que le lièvre ou le lapin sert au zoomorphisme des 

tion 

présidentielle (Hanoun, Touati, Younsi, Said et Rabaine), les journalistes et les 
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citoyens. Tandis que les autres animaux (poisson, chat, chien, oiseaux, et 

chameau. gardent leurs natures et leur rôle animaliers. 

Désormais, les résultats statistiques de ces analyses révèlent la difficulté de 

constituer un répertoire complet de diverses données iconographiques. 

iconiques, nous a été quasi irréalisables vu les difficultés de cerner les signes 

iconographiques selon leurs degrés de plasticité (les lignes et les formes) et 

obtenus nous ont permis de percevoir certaines tendances et penchants que 

les caricaturistes adoptent comme choix iconographique et plastique afin de 

réaliser leur dessins, de mêmes, nous avons pu ressortir des indices et des 

orientations significatifs à travers cette opération quantitatif des données 

iconographiques. En substance, cette étape nous a conféré une possibilité de 

lire  la caricature de presse et  de connaitre les visés communications. 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse du signe linguistique 

Les signes iconographiques (iconique et plastique) trouvent comme lieu 

commun le caricature, malgré la distin

ils ont chacun une fonction et un rôle pour comprendre ce type de dessin. 
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q  le signe 

 

D

récurrences particulièrement fréquentes, ce qui lui confère la caractéristique 

spontanée et qui puisse atteindre son but qui est la compréhension. André 

 ». 

Dans 

code linguistique nous semble nécessaire, cette analyse va nous permettre 

évènementiel qui caractérise la période Mars-  

 

 

 lexicales  

 

lexicales sont les suivantes. 

1) Procéder au relevée systématique de tous les signes linguistiques dans 

chaque caricature : titre, manchette, accroche, légende, phylactères et 

les diverses inscription si elles existent. 

2) 
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3) Classement des dessins selon leur date de parution du 1er Mai au 30 

Avril de 2009. 

Alors, pour analyser notre corpus lexical, nous avons relevé et sauvegardé 

parutions puis on a subdivisé ces signes linguistique en deux catégories la 1ere 

baptisée « titre », elle regroupe tous les textes apparus dans le titre de chaque 

caricature et la deuxième catégorie nommée « bulle», elle rassemble tous les 

textes apparus dans les bulles qui existe dans chaque dessin.  

Pour avoir les mots clés qui figurent dans le corpus  on a utilisé 

un logiciel puissant pour  de texte qui  « PDF Word count 

frequency statistics software ». 

Cet outil  est un logiciel qui offre une solution aux utilisateurs qui veulent 

obtenir de comptes de fréquence de mot dans un corpus de documents 

textuels. L'utilisateur ajoute simplement des dossiers de PDF ou choisit une 

chemise entière pour Processing(en traitement).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : interface de logiciel 
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Figure 2 : sélection de corpus de  

L'étiquette d'options laisse compter la fréquence de mot dans chaque 

dossier individuellement ou pour tous les dossiers et il y a une boîte de 

contrôle pour ignorer le cas de lettre  lors du comptage des mots en double.  

 

 

 

 

 

 

Les résultats montrés dans une nouvelle fenêtre présente un compte 

total et global des mots, le compte de caractères (avec et sans espaces) est  

d'une liste contenant le compte pour chaque mot. Après la vérification de la 

résu  

 

  

 

  

 

 

Figure 4: Résultats obtenus par  PDF Word count and frequency 

statistics software 

Ces données peuvent être sauvegardées à un dossier  
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Figure 5 : Les données obtenues enregistrées sous Excel 

Après  des mots avec leurs fréquences on a commencé 

 de limitation  ou la suppression des mots vides de sens  comme les 

articles ou autres .Une fois notre corpus est bien préparé on a trouvé les 

résultats suivants qui sont représentés sous forme  selon les 

mots clés et selon les périodes    

Nous avons vu plus haut, les différentes étapes effectuées par le logiciel 

informatique "PDF Word Fréquence statistes Software" pour traiter 

automatiquement les données lexicales de notre corpus par l'extraction des 

occurrences récurrentes. Rappelons aussi brièvement que cette phase dans 

notre analyse du signe linguistique va nous permettre d'identifier les choix 

linguistique opérés par les caricaturistes afin de comprendre les sens véhiculés 

par la caricature localisation des occurrences et leur représentation graphique: 

Avant de passer à l'opération de localisation des occurrences, nous avons 

réparti les données linguistiques (titres ou bulles) en quatre fichiers: 

1) Du 1er au 15 mars 

2) Du 16 au 31 mars 

3) Du 1 au 15 avril 

4) Du 16 au 30 avril 
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Enfin, il est toujours important de rappeler que nous travaillons sur les 71 

caricatures traitant l'évènement de l'élection présidentielle de 2009. 

La localisation des occurrences se fait d'une manière diachronique c'est 

fichiers déjà cité auparavant. 

espace extérieur 

  
lieu public Villes lieu naturel 

code  date    

école 

m
osquée 

rue 

m
airie 

hôpital 

palais des 
nations 

route 

stade 

A
lger 

G
hardaïa Tizi-
O

uzouParis 

banderole 

Paris 

W
ashington 

D
ésert 

La plage 

la m
er 

01-S 09,03,09 HIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

02-W 10,03,09 ZINO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

03-S 11,03,09 HIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04-L 11,03,09 DILEM 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

05-JA 11,03,09 ABI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

06-S 12,03,09 HIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07-S 14,03,09 HIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

08-JA 15,03,09 ABI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09-L 15,03,09 DILEM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-L 16,03,09 DILEM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-S 17,03,09 HIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12-JA 17,03,09 ABI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13-L 18,03,09 DILEM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

14-S 18,03,09 HIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

15-L 21,03,09 DILEM 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16-S 21,03,09 HIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

17-S 22,03,09 HIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

18-S 23,03,09 HIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

19-S 24,03,09 HIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-JA 24,03,09 ABI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

25.03.09 DILEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25.03.09 HIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Démarches effectuées dans l'analyse 

1- Sélectionner les occurrences les plus récurrentes dans la petite textuelle 

des dessins: candidats élection Bouteflika, compagne, Urne, élection, Vote, 

participation. 

2- Les occurrences minimales ne sont pas prises en considération dans notre 

étude pour deux raisons: la première, elles ne peuvent avoir de lien direct 

avec le thème principal des caricatures du corpus. (exemple: l'immigration 

clandestine, les attentats terroristes, commémoration du printemps 

Berbère et les problèmes économique). La deuxième raison est que ces 

occurrences sont en vérité des segments répétés dans le corpus lexical 

(exemple: les prépositions, les déterminants. 

3- Cette analyse nous a permis aussi de recenser d'autres occurrences qu'on 
peut les répertorier en quatre catégories: substantif- verbe  adjectif  
adverbe. 

Cependant avant de passer à l'analyse de ces quatre types de catégorie de 
mots recensés, on a jugé judicieux de les représenté en deux graphes. Le 
premier graphe concerne les occurrences les plus récurrentes dans les titres et 
le deuxième concerne les occurrences les plus récurrents dans les bulles.  

 

 

 

1)  

1- Graphes des occurrences « titre ». 

 

 

 

 

 

 

2-Graphes des occurrences « bulle ». 

0
2
4
6
8

10
12

15-mars

31-mars

15-avr

30-avr

0
2
4
6
8

10
12

15-mars

31-mars

15-avr

30-avr
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Après l'observation de ces deux graphes on peut déduire que pour le 

premier concernant les titres: nous pouvons constater que les occurrences: 

Bouteflika. (Boutef, Abdelaziz), compagne, élection, vote, (voter- votez) 

candidats, présentent des degrés de fréquence très élevés par rapport aux 

occurrences suivantes: "urne", "participation "ou même "avril et réélection" 

qui ne marquent aucune présence dans cette période. De plus, la période qui 

va du 16 mars au 31 mars, les occurrences qui marquent un degré très élevés 

sont celles de: Compagne, élection et Bouteflika suivies par les occurrences 

suivantes: "vote", "participation", "urne", et "candidats". Pour l'occurrence 

"avril". elle enregistre un degrés très faible par rapport aux autres occurrences. 

Tandis que, «réélection » ne marque aucune présence dans le corpus textuel 

relatif à la période du 16 au 31 mars. 

Aussi, nous pouvons constater que dans la période du 1er au 15 avril, les 

occurrences sélectionnées dans le graphe ont presque les mêmes degrés de 

fréquence surtout pour "avril", "urne" et "Bouteflika". Enfin, pour dernière 

période, du 16  30 avril, nous pouvons dire après l'observation des résultats 

que trois occurrences uniquement illustrent le schéma graphique qui concerne 

les titres, ce sont: élection, Bouteflika, et pour la première fois "réélection". 

Quand au deuxième graphe, celui qui est propre aux bulles nous nous 

retrouvons presque avec les mêmes résultats obtenus et figurés dans le 

premier graphe-celui des titres avec de légères variations dans le degré de 

chaque occurrence. 

Ces résultats nous mènent à dire que le degré élevé de certaines 

occurrences peut être expliqué par les raisons suivantes : Dans les deux 

premières périodes, les occurrences: vote, compagne, candidats, Bouteflika, 

participation ou urne sont choisies par les dessinateurs en fonction du thème 

de : 

- LA 3eme période le moment crucial de l'élection présidentielle, le 09 

avril, qui le jour même du scrutin c'est pour cela toutes les occurrences 
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qui ont rapport avec cet évènement on eu leur part de présence dans 

les graphes. 

- La 4eme période: c'est la période après le jour du vote où le nom du 

gagnant ou de l'élu est annoncé par le conseil constitutionnel, la 

cérémonie d'investiture et la formation d'un nouveau gouvernement 

seront les théines qui caractérisent la fin de ce mois (le mois d'avril). 

Analyse des relations lexico- sémantiques des mots récurrents  

notre corpus et leurs liens sémantiques. 

Tout  : 

Généralement, le champ lexical désigne un ensemble de termes 

lexicaux qui entretiennent entre eux certaines corrélations sémantiques. Parmi 

les types de ces corrélations 

des caractéristiques sémantiques permettant de rassembler les mots 

sélectionnés sous un même thème. 

Les mots les plus récurrents dans notre corps sont : Compagne, opposition, 

politique, Immigration (clandestine), Protection, élection, personnalité 

(publiques), lieux (algériens), sentiments, Danger.  

1) Campagne : panneau, affiche, En TV, Banderole, élection, salle, meeting. 

2) Opposition : Boycotte, manifestation, contre, Tribunaux, commissariats, 

Prisons matraque, attentats, Terroriste, FFS.  

3)   Politique : président, menace, Promesse, Paix, élection, Etranger, 

Conseil, commission, responsabilité, Bouteflika, Sarkozy, Obama, Hanoun, 

Younsi , Said , Rabain , Touati. Discours ; Problème, Transparence, postes 

ministériels, presse. 

Immigration : Clandestine, haraga , passager , mer , bonheur , désillusion , 

émigré , victime, menace, Noyer. 

Protestation : Manifestation, commémoration, printemps berbère, printemps 

noir, anniversaire.  
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Election : compagne électorale, vote, urne, réussite, défaite, candidats , Taux , 

participation, commission, programme,  bilan , verdict , investiture, réélection, 

promesse, obligation , Fraude, meeting, journaliste, presse , Bulletin, quotas, 

surveillance, Bureau, perdants , Bouteflika, Younsi, Hanoun, Touati , Rabaine , 

Said, FFS , Teguia, introniser. 

Personnalité (publique) : Bouteflika, Sarkozy , Obama , Younsi , Hanoun, 

Rabain, Said , Touati , Coluche , Fellag , Teguia , Ait Ahmed, Zerhouni , Sellal, le 

Pap, Imam , Nadji El Ali , Handhala , Mirou, Picasso, Ibadite , Malékite. 

Lieux (Algériens) : Sud, Ghardaïa , Tizi Ouzou, Désert  

Sentiments : désillusion, défaite, superstition, inspiration, calme, bonheur, 

réussite, félicitation, digne, sereine, respect, souffrir, Surprise, être blême, être 

écrasé. 

Danger : Harraga, Attentat terroriste, Pédophilies Zoophilie ; conflit 

communautaire, indigestion, Raz de Marée, Etre dépouillé, noyer, être écrasée, 

femmes battues. 

Après avoir relevé les champs lexicaux qui ont des relations 

thématiques directes avec les caricatures de notre corpus, nous pouvons 

consta

pour laquelle nous avons représenté ces liens sémantiques sous formes de 

 : 
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Politique 

Protestation 

Candiddats 

Personnalité 

Presse 

Opposition 

Election 

Election 

Opposition 

Compagne 

Fraude Personnalité 

Manifestation 
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Verdict 

Prison 

Election 

Tribunaux 

Urne 

Presse 

Nadji el Ali 

journaliste 

meeting 

Candidats 
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Inspération 

Nadji al ali

Colluche 

Picasou 

Caricature 
Hand hala 

Mirou 

Fellag 

Bonheur 

Paix 

Felicitation 

Serenité Surprise 

Réussite 
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Les temps verbaux 

 

Parmi les temps verbaux les plus utilisés dans les caricatures de notre 

corpus est celui du présent de l'indicatif, le future simple et l'infinitif. Le 

présent de l'indicatif indique que l'action se déroule au moment où l'on parle 

(et dans le texte), il présente l'usage fréquent chez les journalistes dans leurs 

lecteur dans l'action, tout en cherchant à présentifier son écriture. On 

travaillera évidement la perspective temporel permettant au lecteur de 

distinguer un "avant", un "pendant" et un "après", les temps usuels seront 

donc l'indicatif présent et l'indicatif futur, pour indiquer le passé, on choisira 
134. 

L'emploi du présent de l'indicatif constitue près de 76% des cas par 

rapport à l'infinitif qui présente 21% d'usage dans les textes qui accompagnent 

les caricature de notre corpus, l'infinitif est la forme nominale du verbe, 

exprimant l'état, l'action ou l'idée sans porter d'indication de nombre, de 

personne ou de temps. En d'autre mots, il est une forme nominale dont la 

fonction principale est d'énoncer purement et simplement le procès exprimé 

par le verbe. Lorsqu'il il s'agit d'un aspect narratif, il peut  être appelé infinitif 

de description ou de narration, ce type d'infinitif est souvent utilisé par les 

journalistes. 

Le futur simple constitue un pourcentage très faible par rapport au présent de 

l'indicatif (03%), il est une forme verbale exprimant qu'une action, un état sont 

situé dans l'avenir.  

 

Le registre de langue 

  Le registre de langue est l'usage sélectif et cohérent de certaine 

technique d'une langue dont l'objectif est d'adapter l'expression à un auditoire 

spécifique. La variation dans le choix des mots et du style est liée à la situation 

                                                           
134 GREVISSE Benoit, écriture journalistique: stratégie rédactionnelles, multimédia et 
journalisme nairatif, Bruxelles, DEboek, 2008, P31. 
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de communication, au personnes aux quelles l'énonciateur adresse ses propos 

(les personnes se différent selon leur âge et leur appartenance aux milieux 

social et culturel), cette adaptation se produit spontanément et avec habilité 

certain choix de procédés de la langue ne sont pas acceptables à l'écrit ou dans 

des circonstances très contraignantes ( exemple: réunion académique de haut 

niveau), par ailleurs, en langue française, il existe cinq niveaux de langue:  le 

registre soutenu, le registre courant, le registre familier, le registre argotique et 

le registre ordurier. 

 

Les dessinateurs de notre corpus ont certainement choisi des registres 

de langue qui correspondent aux situations de communication que 

représentent les caricatures, aux personnages dessinés et selon le décor qui 

peut témoigner en quelques sorte leurs appartenance sociale, culturelle ou 

politique. 

 

Ainsi, nous pouvons distinguer trois registre utilisé dans les expressions 

des personnages: Le registre soutenu est généralement employé à l'écrite, 

notamment dans les correspondances officielles ou dans les ouvrages 

littéraires, le style de la langue respecte les règles de la grammaire normatif, ce 

registre on le trouve fréquemment dans les titre des caricatures de notre 

corpus.  

Le registre courant, ou standard est utilisé avec une interlocution 

inconnue par le locuteur ou qui n'ont aucune relation intime, ce niveau de 

langue emploie un style habituel du plus grand nombre de personne sans 

chercher les mots difficiles, il peut être compris par la majorité, il est 

généralement employé dans les institutions scolaires. 

Ce registre de langue est beaucoup utilisé par les journalistes et aussi 

par les dessinateurs de notre corpus beaucoup plus dans les titres et dans les 

bulles, exemple : Abi/15-03-2009/. Le registre familier est utilisé avec les 

intimes et amicales, le vocabulaire est relâché, il peut être abrégé ou tronqué, 
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toutes les syllabes ne sont pas forcément prononcées et les règles de 

grammaire normative ne présente aucune contrainte dans l'expression ( peu 

de concordance des temps et des modes et la syntaxe est simplifier) nous 

pouvons constater la présence de ce niveau de langue dans les bulles (lorsqu'il 

y a une discussion entre les personnages dessinés) 

Exemples:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilem 02-04-09 liberté 

Dans cette caricature de Dilem paru dans le journal liberté le 02 avril 

2009, montre les six candidats sur seulement deux panneau publicitaire, le 

premier panneau porte le portrait du candidat sortant, tandis que le deuxième 

porte les portraits des cinq autres candidats alignés et sérés au coude à coude, 

l'un d'électeur qui s'exclame à sa femme qui porte le Haïk et le Niquab, yeux 

écarquillés que ça va être serré. Parlant bien sur non pas de l'ambiance des 

élections mais de l'affrontement entre les autres candidats face au candidat 

sortant. 

L'expression qui se trouve dans la bulle ronde relève du registre 

familier, " ça va être très serré!" cela est abrégé en « ça »  et « être serré » le 

sens est saisi grâce au contexte et à la situation de communication. Aussi le 

mot serré a eu un nouveau sens qui est emprunté de l'arabe dialectal "Mzair", 

cette expression est produite par quelqu'un qui a une relation intime ou 

familière avec sa compagne, et c'est justement ce qui caractérise ce niveau de 

langue registre familier. 
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La ponctuation 

 

La ponctuation est un " système de signe graphique servant à marquer 

les pauses entre phrases ou éléments de phrases à noter certain rapports 

-à-dire, ses signes 

graphiques contribuent à la traduction de certaine réaction objectivement 

observable chez les personnages représentés dans les caricatures de notre 

corpus, c'est la raison pour la quelle, nous pouvons citer plusieurs types de 

signes de ponctuation comme: le point d'exclamation(!)135; le point 

d'interrogation (?), les po -virgule, les deux points 

(:), le point( .), la virgule(,), entre griffe (""), entre graillement (« »). 

Par ailleurs nous pourrons recenser dans notre corpus les signes de 

ponctuations suivantes: 

Le point d'exclamation: c'est le signe de ponctuation le plus récurrent dans la 

plupart des dessins de notre corpus, il caractérise les phrases parfois réduite à 

une interjection exprimant une émotion vive ou un jugement affectif, sa valeur 

émotionnelle donne une force inhabituelle à une phrase, ce point est souvent 

facultatif, il se place à la fin de la phrase, il est choisi par les caricaturistes afin 

de mettre l'accent sur la force affective qu'ils veulent exprimés ou pour 

montrer une apparence contraire à ce qu'ils sont en réalité ou à ce qu'ils 

peuvent habituellement, ce type de signe de ponctuation existe dans environ 

de 95% de l'ensemble des dessins. 

Le point d'interrogation: ce signe de ponctuation est toujours utilisé à la fin 

-à-dire à la fin d'une question posée 

directement. Cette phrase peut être une interrogation partielle ou totale. Ce 

type de point est souvent employé par les caricaturistes afin d'exprimer le type 

de phrases ou pour signifier que certains personnages sont banals et réduits au 

silence face à des contraintes, politiques , sociales ou économiques, nous 

pouvons constater, à titre d'exemple, la caricature suivante qui véhicule à la fin 

                                                           
135Dictionnaire, le Larousse expression, dictionnaire en ligne, consulté le 24-04-2015.  
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des textes qui existent dans ses bulles, le point d'exclamation et le point 

d'interrogation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin Abi 16-04-2009. 

 

La caricature de Abi paru le 16-04-2009 dans le journal le jour d'Algérie 

représente un citoyen venant consulter son médecin, les deux personnages 

sont assis sur des chaises et discutent, ils sont représentés dans un plan moyen 

et d'un angle de vue horizontal. 

Le médecin interroge le malade en lui demandant ce qu'il avait avalé, sans 

hésitation le patient lui répond qu'il avait été intoxiqué par le discours du 

candidat à l'élection présidentielle Djahid YOUNSI. 

 

Les points de suspension:  

sont représentés par trois points alignés au niveau de la ligne base d'écriture, 

ils indiquent la fin d'un énoncé alors que la phase n'est pas achevée. Cela 

désigne au lecteur que la phrase précédente aurait pu être complétée. Ce type 

de signe graphique est généralement employé par les caricaturistes comme un 

procédé rhétorique laissant la fin de la phrase en sous-entendu. 



Chapitre N° 6 : P a g e 211

 

Le dessin de B-chkoun paru dans le journal " le jour d'Algérie" le 019 Avril 2009 

montre l'usage de ce type de ponctuation et laisse jaillir  des significations 

latentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin B.chkoun 09-04-2009 

En effet, cette caricature de B.chkoun nous présente une urne qui  a la 

forme d'un brancard ou d'une carrière qu'on utilise chez les algériens, pour 

enterrer les morts. Devant cette macabre urne, un citoyen, l'air misérable,  

glisse le bulletin de vote dans l'ouverture de l'urne. Il porte à la main un couffin 

(un panier) contenant un Os semblable à celui qu'on donne aux chiens, ses 

vêtements sont en paillon ce qui explique la misère qui ravage le peuple. 

 

Les deux points: ce signe typographique ne revient que rarement dans les 

dessins de notre corpus ( 3%) les deux points donnent la possibilité d'annoncer, 

d'introduire quelque chose (citation, énumération, complément d'information, 

utilisés pour introduire un complément d'information. 

Le dessin de Dilem paru dans liberté le 16-04-2009 montre clairement cette 

fonction de ce type de ponctuation  
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Dilem 16-04-2009 

Cette caricature nous montre une école, l'entrée d'une salle de classe 

l'urne bien cadenassée, et au tableau noir, les portraits des candidats à 

l'élection présidentielle, devant la porte de la salle de classe, un panneau qui  

indique le bureau de vote. 

En l'absence des élèves, les salles de classe n'abritent plus que les portraits des 

six candidats d'où le titre de la caricature. 

Les guillemets: est un signe double utilisé pour un mot ou pour 

dessinateurs de notre corpus ont eu recours à ce type de signe de ponctuation 

lorsqu'ils veulent rapporter les propos d'un personnage représenté (une 

personnalité politique, journalistique ou autre). Ce signe double peut être des 

griffes dans certaines caricatures. Comme c'est le cas dans la caricature de 

Dilem parue dans Liberté le 16 mars 2009. 
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Dessin de Dilem 16-03-09. 

 

Le code des phylactères (des bulles) 

Le phylactère appelé aussi bulle au ballon est un procédé graphique 

utilisé en illustration puis en bande dessinée pour conférer des paroles aux 

personnages ou représenter des pensées, il est généralement constitué d'une 

forme ovale ou rectangulaire avec des coins plus ou moins arrondies, le 

rapport entre la bulle et le personnage est réalisé d'une manière attachée à 

l'aide d'un allongement pointue (appendice) marquant la bulle vers le 

personnage lorsqu'il s'agit de propos ou à l'aide de plusieurs cercles de taille 

croissante dont l'ensemble est dirigé vers le personnage qui est entrain de 

penser. 

Il donne une force considérable à la compréhension de la caricature qui 

est une forme de communication redoutable par la pluralité des codes qu'elles 

possèdes, à ce titre Francis VANOYE explique que " le phylactère marque 

l'incorporation du texte à l'image, Alors la technique du texte sous l'image 

sépare nettement le message iconique du message linguistique et accorde la 
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prééminence au second, la technique du phylactère amorce la fusion de deux 

messages et favorise d'infinies variations sur le rapport "136 

Alors, il est claire que les caricaturistes doivent avoir la grande préoccupation 

d'harmoniser texte et images et de ne pas étouffer le dessin sous un texte 

assez pesant. 

En outre, les dessinateurs doivent savoir disposé les bulle dans l'espace 

-à-dire, savoir orienté les bulles après la disposition des  

répliques: de haut en bas, de gauche à droite, de l'arrière plan au premier 

plan), il est à noter aussi que certain caractères de mots, d'onomatopée, de 

signe de ponctuation ( point d'exclamation par exemple ) peuvent véhiculer 

des informations sur l'état des personnages, les bruits provoqués par un 

élément dessiné: la caricature de Abi parue dans le Jour d'Algérie le 18-03-

2009, présente deux types de bulles, l'une est carrée et l'autre est ronde, et 

nous pouvons même voir le type des caractères employés, la grosseur du point 

d'exclamation et du point d'interrogation afin d'exprimer l'état 

d'incompréhension des citoyens face au problème du terrorisme qui fait des 

ravages accablant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin Abi 18-03-2009. 

                                                           
136Francis VANOYE, Expression et  communication, Paris, Armand Colin, 1997, P 204.  
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De plus, le lettrage (action de marquer quelque chose avec des lettres) 

permet de mesurer la voix, la forme et la grosseur des lettres et leurs 

dispositions aident à noter la qualité du ton choisi et par conséquent, il 

contribue à la construction des significations 

 

caricature : suscité la comique à travers n'importe quel moyen qu'elle détient. 

Martine Michel exprime à propos du lettrage :" les phylactères sont des 

indications sur le locuteur, sur son discours, sur le lieu de la communication. Le 

-à-dire la manière de dessiner les lettres s'est plutôt une 

spécialité dans l'art de noter la qualité de la voix et de la parole: l'intonation, 

l'hésitation, le bégaiement, la mélodie, l'intensité, le chuchotement, etc."137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137Michel MARTIN, Sémiologie de l'image et pédagogie, Paris, PVF, 1982.  
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  Conclusion  

        Nous nous sommes appliqués dans ce chapitre à analyser les codes qui 

et iconique) et des signes linguistiques. 

  

et plastique des dessinateurs et de reconnaitre les thématiques principales  

des caricatures. 

  nous 

ce faire, nous avons emprunté des méthodes automatiques afin de réaliser une 

de répertorier les donnés plastiques et (iconique) et la schématisation 

graphique des résultats obtenus. 

  De plus, pour le signe linguistique, nous avons eu recours à un logiciel 

leur fréquence dans des graphes. 

      ; le champ 

liens sémantiques pouvant exister entre ces termes : Alors, pour les mettre en 

dont nous pouvons citer 

mentionner explicitement .Par ailleurs ces différentes méthodes (automatique 

ou manuel) nous ont permet de tirer des informations sur différents axes 

(iconique, plastique et linguistiques)  

suivants : 
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1) Une préférence pour les plans moyens et rapprochés et un choix favori 

pour le plan horizontal et la représentation cadrée. 

2) Une prédilection aux espaces extérieurs surtout « la rue » et la 

représentation très fréquente des citoyens ordinaires (la population). 

3) 

présidentielle, Abdelaziz Bouteflika, suivi de la seule femme candidate à 

 

4) Un décor très riche en objets  représentés et différents dans chaque 

dessin. 

5) Le noir et le blanc sont les couleurs les plus dominants, suivis des 

couleurs nationales algériennes (vert - rouge) 

6) Une surreprésentation animalière dans les dessins surtout celle du 

lièvre (lapin) où  certains personnages sont transformés partiellement 

ou complètement en lièvres. 

7) 

présidentielle ; Ur  

      

les occurrences les plus répondues dans les textes qui accompagnent les 

dessins. En effet, cette analyse a révélé l e degré des fréquences de ces 

occurrences, diachroniquement parlant, nous pouvons citer : élection, 

candidats, campagne, Bouteflika, lièvre, politique. Ainsi, ces occurrences 

 

       En somme, la caricature présente un espace plurimodale et grâce à 

nte une 

focalisation sur  les sens cachés. Alors, nous allons étudier les procédés de 

plurimodale, les dimensions politique, sociale et culturelle.
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La caricature est un lieu de production de sens, sous différentes formes de 

codes et à travers des procédés variés. En effet, ses messages qui sont au premier 

lieu analogiques se prêtent à être étudier en découpant la combinatoire des 

véhiculer. Elle a trois fonctions principales : exagérer, défigurer et accuser. 

La  déformation physique  

uniquement à provoquer le rire par le biais de la représentation grotesque des 

caractéristique

rticle   : «  

altérées que par 

-delà duquel on ne la 

reconnaitrait plus ;  »138 

constituent les procédés essentiels dans la réalisation de la caricature depuis son 

apparition, ils continuent à garder leur importance dans la représentation de 

techniques comme par exemple sation, la juxtaposition 

infantilisation, grosse tête, comparaison dévalorisante (géant/nain) chosification, 

 

                                                           
138 Daumier in : exposition.bnf.Fr/daumier/Feuille/01.htm. 
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Le recours à ces différents procédés révèlent que la caricature ne doit pas se 

réduire au portrait-charge qui emploie la déformation physique comme métaphore 

physique de dévoiler les défauts, démasquer les personnalités profondes des 

personnages représentés , dénoncer la corruption des systèmes politiques et les 

vices de la société N.Feurhahn explique la dimension de la déformation comme 

suit : «  les  défigurations physiques sont sous- tendues par une interprétation de 

typ

caricature utilise massivement ce procédé qui réalise une dégradation du modèle et 

mobilise les a

Avec la défiguration/

apparait dans toute sa facticité par rapport au nouveau sens apporté par la 

fiction »139 

Alors, la caricature représente un lieu de croisement entre la laideur qui 

manifeste grâce à la déformation d

pour objectif de fustiger et condamner les injustices et les immoralités qui existent 

dans la société ou qui entachent les systèmes politiques. Par ailleurs, la déformation 

physique peut être simple, là le but de la caricature ne dépasse pas la drôlerie et 

-

à-

est très intensifiée, cela expri

explicite , cette accentuation disproportionnée des traits physiques laisse, malgré 

comme exemple de la déformation  des traits physiques , nous avons choisi la 

caricature de Dilem parue le 21-03-2009 dans le journal de Liberté qui a pour titre «  

La compagne électorale a commencé ». 

                                                           
139 N.Feurhahn,  : le dessin de presse et la représentation ludique 

n  
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Cette caricature nous montre trois panneaux portant les portraits de trois 

candidats à la présidentielle, le panneau du milieu porte le portrait du candidat 

vers candidat de gauche, ces deux candidats portent de longues oreilles ce qui nous 

fait penser à des lièvres. Ces candidats ont les traits physiques exagérés surtout au 

niveau du nez et le visage. Tout en entier sans oublier la partie du corps apparente, 

le. 

Cependant, la déformation ici est assez simple elle peut déclencher le rire et la 

réflexion sur les oreilles semblable à celle du Lièvre. En outre, pour la caricature de 

Dilem parue dans d le journal de Liberté le 15-04-09, présente une femme 

identifia

disproportionnée de son corps. Cette femme est Louisa Hanoun du parti des 

travailleurs, elle est arrivée en 2éme position après Abdelaziz Bouteflika qui a 

remportée la victoire à la présid

malheureuse. Ainsi la représentation déformée de cette personnalité politique a une 

double fonction 

-ci 
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considérée comme un Lièvre dans cette course à la présidentielle et ses 

crédibilité. 

 Animalisation ou Zoomorphisme : 

  Le zoomorphisme et la tendance à attribuer à un humain ou à un objet des 

caractéristiques, animales, cette représentation animalière peut toucher la 

 

présenté en le rapprochant ou en le comparant à un animal. En effet, sur le plan 

à un type de corps, un glissement se produit qui retrouve à certains égards, la 

 

 

déformati -à-dire révéler les travers des personnalités 

politiques ou les dépravations de la société, en effet, la métaphore animalière sert 

Certes la moquerie es

de notre étude, les caricatures qui contiennent une animalisation totale ou partielle 

ont beaucoup plus la fonction satirique. Nous pouvons constater plus de 6 

animalisations totale et 3 animalis

en animale est une métaphore pour qualifier le comportement des personnes 

représentées dans le dessin  en animal (le lapin ou le lièvre). Cependant, pourquoi ce 

choix de  cet animal ? Et que peut il avoir en commun ou semblable avec la personne 

représentée (personnalité politique ou autre) ? 

 Significations symboliques du lapin :  

finesse, son message est : ce à quoi vous résistez persistera, ce que vous craignez le 
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positionne sur cette crainte, et attire donc à nous ce qui nous refusons. 

comme un 

lapin et se jeta dans le feu en sacrifice au dieu Indra. Sa récompense fut de vivre une 

vie éternelle en tant que lune. 

Les anciens Mayas pensaient que le changement de la phase de la lune ressemblait 

 

Dans la mythologie aztèque, le pulque est intimement associé à la lune et au lapin. 

« 400 lapins ». 

Dans la puissance féminine en raison de sa capacité à procréer rapidement et 

facilement. 

P

honnête, diplomate et aimé par leur entourage. 

Lapin est historiquement lié à la célébration de pâques et son « implication 

du sacrifice », de la rédemption et de la résurrection, le lapin symbolisant autrefois la 

tradition (osterhasse). 

Le lapin est un animal fortement social, affichant de véritables sentiments de 

 

Inverse

environnement social 

Enfin le lapin est présent dans de nombreux contes et légendes enfantines 

expliquant pourquoi il a des yeux rouges, de longues oreilles, la lèvre fendue ou une 

courte queue.   
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 La présence de caricatures représentant des lièvres et des lapins 

Certaines caricatures représentent les dessins symboliques du lièvre et du 

pour désigner 

la masse populaire, les électeurs (caricature du 13/04/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 04- 2009 

Cette caricature nous montre un champ plein de lièvres où un homme au milieu de 

ces bêtes semble égaré ou cherchant quelque chose. 

       Ce  dessin signifie que la majorité des électeurs ont peur que ces élections 

ne déroulent pas comme annoncé par la commission de surveillance des élections 

c'est-à-dire propres honnêtes et transparentes. 

Le lièvre, aussi, représente la peur, il symbolise le renouvellement perpétuel 

de la vie sous toutes ses formes, mais au fond de lui, il possède la capacité de 

surmonter la peur et la tragédie. 

 certaines caricatures représentent les candidats contre le président sortant 

comme des lièvre faisant allusion aux coureurs de fond, qui démarrent devant le 
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laissant le champ libre au champion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le semblent donc faire de la figuration 

 

La caricature de 16/04/09 montrant un lièvre qui plonge dans le chapeau de 

tre la caricature « Après leur désillusion les candidats à la 

présidentielle retournent à la vie normale ».    
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  -04-2009 

ante ou un personnage 

 : 

 Caricature de Dilem parue dans le journal Liberté, le  26- 03- 2009 

 

 

La réification est un procédé de la caricature qui consiste à transformer 

l

procédé, cherche à rendre la personne ciblée semblable à un objet ou se comporter 

rapport avec la personne représentée, le dessin suivant du Hic paru le 11-03-09 dans 

du titre «  programme électoral du candidat Abdelaziz Bouteflika » Cette caricature 

peut avoir deux sens le premier que cette gomme interpelle les électeurs que le 

gouvernement du candidat sortant a effacé toutes des dettes que les agriculteurs 

deuxième sens est que la gomme représente carrément le président sortant entant 
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Caricature du HIC parue dans le journal de «  », le11-03-09 

Par ailleurs, la caricature de Dilem parue dans le journal liberté le 19- 04-2009 

représente une carte de poker servant de réification du personnage A. Bouteflika. En 

représentaient les dirigeants Irakiens à abattre. Ce dessin nous montre  le président 

sortant dessiné comme un roi de carte et représenté en double face de façon que si 

en inverse la carte on le voit bien droit, ce qui signifie que dans cette élection de 

lu en 2004 qui revient. 

 

 

 

 

 

 

 

 Caricature de Dilem parue dans le journal Liberté 19/04/2009 
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 En outre, la caricature du Dilem parue le 08-04-09 dans le journal de liberté 

montre une urne  transparente censée contenir des bulletins de vote mais à la place 

se trouve le candidat sortant devant les bras, saluant comme dans un meeting 

transparence des élections et que les dés sont déjà pipés, le candidat sortant occupe 

   ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

Caricature de Dilem parue dans le journal Liberté 08/04/200 

qui devrait y être. Cela explique que le dessinateur a eu recours ou à donner 

la personnification, il consiste à représenter une idée, une qualité, un objet étant 

 

  

Parmi les mécanismes de la déformation corporelle, la métamorphose 

-même constitue une charge 

significative notable. Selon J.M Frey : «  une allégorie est un discours symbolique, un 

, montrant quelque chose en vue de dire autre 

symbole, elle peut exprimer la paix. Comprendre une allégorie est donc dégagé le 
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autres termes, une telle 

 »140 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricature du HIC parue dans le journal de «  », le15-04-09 

exp

caricature que les personnages qui regardent ces tableaux sont tous des Handhalas. 

par une métaphore ironique. Dans la présente caricature, Handhala qui selon Naji 

Salim Hussein Al-Ali : «  

 »141 

Handhala représente la résistance palestinienne face 

                                                           
140 Jean-Marie Frey, La vérité- -
Editer, 2010,p1. 
141 -propos de «  le livre de Handhala »,Naj Al Ali,2011,p5 
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mains jointes derrière le dos, pieds nus, les cheveux en épis pointés vers le soleil il 

aura un état »142 

colonisation israélienne. Il a toujours le dos tourné au spectateur. Façon de se 

protester contre la trahison dont il est  victime. Il reflète les malheurs et les espoirs 

de son créateur, Naji Al Ali (Né vers 1937 à Galilée et mort le 29 Aout 1987) Qui est 

un éminent caricaturiste palestinien et arabe, a travers ses caricatures, il dénonce les 

critiquent les régimes arabes qui ne cesseront de mettre la question palestinienne à 

coté ou prendre les souffrances du peuple palestinien à la légère. 

Par ailleurs, 

anodin, car le dessinateur le Hic a trouvé une sorte de ressemblance ente le 

sentiment de trahison de Handhala et celui du peuple algérien représenté dans le 

nombre de personne regardant les tableaux de Handhala dans la caricature , cette 

respectées ni réalisées sur le terrain. 

Aussi, on peut comprendre que les personnes incarnant Handhala, resteront 

 

Anachronisme  

Un autre procédé de la caricature choisi par les dessinateurs de notre corpus 

afin de cibler le personnage politique et décrire non seulement son physique ou son 

représente prés de 4% de la totalité des dessins du corpus. Nous pouvons observer 

ce type de procédé de représentation dans la caricature du Hic parue le 21-04-09 

 

                                                           
142 Marina La Silva :  ».ini :blog.mondediplo.net,diffusé 
le07-07-2011,connecté 08-08-2015 
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-04-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la royauté été autre fois dans la période antique (les royaumes numides). Alors, le 

fait de porter une couronne signifie que cette personne est roi et qui est en vertu de 

droit de laisser la liberté de la presse ou la contraindre. 

01-04-2009, ou nous pouvons voir un bon homme et son chien dans la rue, le bon 

Napoléon Bonaparte. Cette personnalité historique symbolise 

achronisme réside dans 
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 de la démocratie, 

la transparence, la compréhension et  la souveraineté  qui émane du peuple et non 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Caricature  de Maz, parue dans le journal El Watan, 01-04-09 

Métonymie  

e figures de style de la classe des tropes, elle consiste à 

remplacer un mot par un autre qui entretient avec le premier un rapport logique 

sous entendu. Elle est employée comme un procédé dans la représentation 

nous prenons la caricature de Zino parue dans le journal El Watan le 6-04-2009, nous 

la partie pour un tout ou le contenant pour le contenu. Dans cette caricature nous 

pouvons voir quatre personnes assis dans un café et chacun pense à quelque chose 

le minimum devient inaccessible, ce minimum est la baguette de pain. 

 



Chapitre N° 7 : Les procédés de la caricature P a g e 233

 

représentation du tableau qui constitue une partie de son rêve , une autre personne 

signifie que ses sentiments , les liens qui le relient à un passé et à son amour pour sa 

mère , la mère dans ce cas est la mère patrie «  

psychanalytique des images et des symboles 143 

cependant un détachement et un recul de ce lien très fort. 

La quatrième personne représentée dans cette caricature est un homme 

 ; comment arrive t-il à faire un choix sage. Pour élire le 

candidat convenable à cette haute respons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricature  de Zino, parue dans le journal El Watan, 06-04-09 

       

                                                           
143 Dictionnaire psychanalytique des images et symboles du rêves,  », 
tristan.noir.free.Fr 
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 : 

est une manière de railler, de se moquer en ne 

donnant pas aux mots leur valeur réelle ou complète, ou en faisant entendre le 

 ironique consiste à dire le contraire pour 

 Sarcamus » 

signifie  ouvrir la bouche pour montrer les dents. Elle provoque un rire amer, une 

critique mordante et douloureuse de la société. 

Ce procédé est souvent adopté par les caricaturistes afin de renforcer le 

déformation physionomique) doivent être inséparable pour que la caricature 

satirique puisse atteindre son but de dénoncer et critiquer les tares de la société et 

- 

 

Gérard éclaire que : «  à la complexité du réel , elle [ironie] ajoute ses propres 

compatible. Elle adore 

sublime et du grotesque, du beau et du laid, du bien et du mal. »144 

De plus, les dessinateurs de notre corpus ont eu beaucoup de recours à ce 

procédé grap

déforme et reproduit les représentations. Cet usage humoristique confère à la 

caricature sa fonction dénonciatrice qui indique les victimes et désigne les coupables 

et sa fonction revendicatrice qui prône les valeurs morales et qui conteste les travers 

des hommes. 

                                                           
144 C. Gérard, « La muse des constates 
collection Morales, 1998. 
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Par ailleurs, les effets ironiques sont  nombreux, nous pouvons prendre le cas 

-03-09. Cette 

caricature 145 devant les panneaux 

2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricature du HIC parue dans le journal de «  », le22-04-09 

 en ces candidats des concurrents potentiels pour son 

activité voire une menace pour le détrôner de sa célébrité (se comparant au célèbre, 

Coluche) 146

jour lui-

est à la hauteur pour gouverner, que seul sont des éligible clowns et que dans ces 

 

propos du Fellag qui se trouvent dans les deux bulles qui se situent au dessus de sa 

tête :« Je voulais être le Coluche algérien » «  ». 

                                                           
145 
écrivain algérien. 
146 t un humoriste et comédien Français, né le 28 Octobre 1944 à Paris et 
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normalement , sont des personnes qualifiés de certains critères de sérieux , 

est retiré des élections pour des raisons de pressions et de 

menaces. Enfin, Fellag considère la participation de certains candidats comme une 

blague. 

Les stéréotypes  

La caricature est le lieu des représentations coutumières, des stéréotypes 

constituants  un recueil de formes préalablement connues par les lecteurs et qui 

commentaire qui marque la caricature. Le stéréotype est une opinion toute faite, 

réduisant les singularités, cliché, lieu commun. Ce procédé est très fréquent dans les 

unique. 

Souvent, le stéréotype est associé à  la banalité, ou réductionnisme 

cependant, les caricaturistes y voient un procédé satirique utile dans la réalisation de 

à cibler et à transmettre les messages de leurs dessins. 

 

Les dessins de notre corpus représentent un réservoir très riche de 

à la compréhension  des messages. De ce fait, nous avons choisi la caricatu

-04-2009.  
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 : « I  » Il attire 

monteurs des autorités. Le stéréotype  trouvé  dans cette caricature est apparait 

dans le choix du personnage qui incarne la couche sociale  et qui trouve des 

difficultés économiques et sociales pour vivre aisément, surtout le choix du couffin 

malgré les promesses des autorités et des candidats 

sens déjà fait pour ce jour où le mensonge  est quelque chose de courant dans le 1er 

isé par Hic dans son dessin paru le 

01-04-  
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 La  

 Alors pour comprendre ce choix fait par ces deux caricaturistes Abi et le Hic 

nous pouv

que l'on fait le 1er 

de faire des canulars dans les medias   , aussi bien  dans la presse écrite, la radio, la 

télévision que sur internet.  

Pour les enfants, il consiste à accrocher un poisson de papier dans le dos des 

personnes dont on veut se moquer. "Poisson d'avril " est aussi l'exclamation que l'on 

pousse une fois qu'une des plaisanteries est découverte .Les origines de cette 

tradition sont encore floues. 

En France ,l'explication la plus répandue dit que le roi Charles IX , en 1564 

décida que le premier l'an serait dorénavant   fixé au 1er janvier au lieu du premier 

avril .certains mecontents continuèrent à célébrer le 1er avril  en s'offrant quand 

même des étrennes considérant que le changement de la date du nouvel   an est une 

absurdité, les autres ,pour se moquer d'eux offrirent de faux cadeaux qui se 

transformèrent ensuite en plaisanterie et autres canulars. Une autre hypothèse vient 
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de Grèce antique   où il parait qu'au jour qui correspondait à    notre 1er avril, on 

fêtait le dieu du rire .L'origine exacte de l'utilisation   du poison reste obscure.  

er Avril étaient le plus souvent alimentaires. 

En effet cette date étant la fin du carême, période de jeune pour les chrétiens, 

durant la quelle la consommation de viande est interdite, le poisson cadeau le plus 

fréquent. 

s plus fréquents et 

 

  

transmettre Abi et  Hic cette réalité est une connaissance commune. Mais son 

journaliste caricaturiste veut transmettre .Promesse qui ne se tiennent pas, un 

peuple qui  reste passif et se laisse manipuler par ceux qui détiennent le pouvoir, la 

son compagnon est lui même un des hommes de la farce. Cet homme au lièvre au 

dos fait allusion aux  coureurs de fond qui  laissent le champ libre au champion et par 

concrète à la constitution du choix politique. 
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Conclusion 

tion opposée à 

réific  : allégorie, 

métonymie, anachronisme et même les idées toutes faites(les stéréotypes). 

 

en faire ressortir les défauts et les injustices. A travers ces différents mécanismes, la 

caricature ayant comme deux aspects fondamentaux  

jouer pleinement son rôle  



 

 

 

 

Conclusion Générale
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Conclusion Générale 

  Présente depuis l’antiquité, la caricature garde toujours sa double fonction de 

représenter une réalité et de fixer une pensée. Elle est à la base, un produit 

artistique qui est vite adopté par la presse écrite afin de s’approprier de cette arme 

redoutable de communication. 

Elle est un genre à part entière, à mi-chemin entre le journalisme et l 

‘humour. Ce dessin qui a des caractéristiques spécifiques et des procédés variés est 

un lieu de créativité, de représentativité et d’interprétation. 

Malgré son caractère éphémère, elle constitue une pièce principale dans le 

journal par le fait qu’elle soit un commentaire pertinent, humoristique et visuel de 

l’actualité. Devant ces caractéristiques et d’autres, nous nous étions proposés 

d’étudier la caricature de presse qui fait son apparition dans quatre journaux 

quotidiens algériens d’expression française : El Watan, Le jour D’Algérie, Le soir 

d’Algérie, et Liberté. Le choix de ces quatre quotidiens est justifié par le fait qu’ils 

soient indépendants et leur tirage et potentiellement très élevé par rapport à 

d’autres journaux francophones. Nous avons recensé plus de 160 caricatures, 

diffusées tout au long de la période allant du 1er mars au 30 Avril de l’année 2003 

nous avons sélectionné de cette totalité de dessins, 71 caricatures traitant 

directement le sujet de l’élection présidentielle algérienne de l’année 2009 qui 

représente l’événement le plus important dans le pays et la matière grasse qui 

marque notamment cette période pour la presse écrite et tous les autres médias. En 

effet, le choix du sujet de l’élection présidentielle nous a été d’une grande 

importance pour comprendre le fonctionnement de la caricature. Autrement dit , ce 

thème qui est  foncièrement politique nous a permet de savoir les différentes façons  

qu’entreprend la caricature pour l’illustrer, le décrire, le traiter et le commenter à 

travers ses procédés sémiotiques  et pragmatique qu’elle interpelle pour qu’elle 

demeure un espace de communication incontournable. 

Au terme de ce travail, il semble judicieux de rappeler qu’en aucun cas, il ne 

peut prétendre à une étude exhaustive de la caricature et des codes qu’ils la 

constituent. Certes l’interaction entre ces différents codes sémiotiques permet de 
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mettre en place un réseau de significations laissé à la convenance et la sensibilité du 

lecteur. 

La caricature, dont le sens du mot signifie  chargé, est un traitement déformé 

de la physionomie, ce procédé de représentation est généralement satirique. Son 

existence remonte à certains portraits de l’Egypte antique, à quelques 

représentations sur des vases grecs, aux graffitis couvrant les murs des maisons 

pompéiennes. Cet art graphique a vu des jours de gloire surtout au cours de la 

première moitié du XIX siècle, et a vécu des moments d’affaiblissement lorsqu’il 

luttait contre la censure qui prenait différentes sortes. Mais  grâce à la presse écrite, 

la caricature a pu retrouver un nouvel essor pour dévoiler les failles du monde 

politique actuel et combattre les vices qui regorgent dans la société et les injustices 

qui occultent les droits les plus absolus. 

Illustrant des siècles d’histoire, ces dessins, portrait charge et dessins 

humoristique et satirique, fournissent un excellent  témoignage de la société et de 

l’opinion et forme une source primordiale  pour les chercheurs en histoire. 

Cependant, dans notre étude de l’image caricaturale, nous nous ne sommes pas 

contenter  de présenter quelques repères historiques ou la réactualisation des 

contextes surtout celui de l’événement de l’élection  présidentielle algérienne de 

2009. Mais nous avons tenté d’identifier les modalités de production significative. 

Pour ce faire, nous avons interpellé deux disciplines : la sémiotique et la 

pragmatique. 

Le choix de la sémiotique pour étudier la caricature est d’une importance 

capitale car cette discipline étudie foncièrement tous les modes de production,  de 

fonctionnement et de réception des différents systèmes de signes qui assurent et 

permettent une communication entre individus. Quand à la pragmatique, cette 

discipline étudie les signes dans leurs rapports avec leurs utilisateurs. Elle est classée 

la troisième selon la trilogie de Morris qui concerne les modes d’appréhension du 

langage à coté de la syntaxe et la sémantique. Par ailleurs, en considérant le langage 

comme phénomène à la fois discursif, communicatif et social, la pragmatique 

présume la prise en compte de ce qu’on fait avec les signes mis à part la 

communication. 
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Alors, nous avons sollicité la sémio- pragmatique, qui est une combinaison de 

la sémiotique et de la pragmatique pour approcher la caricature de presse. De plus, 

cette approche nous a permet d’atteindre  certains aspects de la signification, de la 

communication, de l’esthétique de l’humour et de la réception. 

Pour aborder ces rapports de signification nous nous sommes basés sur : les 

travaux du Martine Jolly qui portent sur l’analyse de l’image. Les travaux de groupe µ 

qui traitent les signes iconographiques et leur dimensions rhétoriques et les 

procédés d’exagération et de déformation chez Alain GERVEREAU. En s’inspirant de 

ces travaux, nous avons construit des grilles d’analyse diversifiées automatiques et 

manuelles de chaque dessin dans le but de les quantifier en résultats, et de les 

schématiser en graphes. Afin de s’approprier de nouvelles pistes de signification 

grâce à la compréhension des choix plastique, iconique et linguistique opérés par les 

caricaturistes. 

Nous avons donc procédé à l’aide de moyen méthodologique à répertorier , 

classer et décrire de façon automatique les différents signes plastique, iconique et 

linguistique composant la caricature, nous avons d’abord examiné les procédés 

plastiques et iconiques des dessins c’est-à-dire les couleurs, le cadre, les plans, la 

composition et les angles de vue et les lieux , les personnages, les animaux, les objets 

…etc. L’examen de ces signes a mis en évidence la fonction cognitive et 

communicative qui se réfère au milieu socio culturel auquel appartiennent le 

dessinateur et le lecteur. Ensuite, nous avons analysé les signes linguistiques qui 

étaient relevés systématiquement de toutes les caricatures (titre, bulle…). Puis, nous 

avons tenté d’explorer le code verbal par l’utilisation d’un logiciel automatique qui 

s’appelle : (PDF Word Count Frequency statics software) afin d’obtenir des résultats 

plus ciblés. Après l’extraction des occurrences,  nous avons étudié leur fréquence 

selon l’évolution diachronique qui représentent les caricatures durant les deux mois 

mars et avril, ces deux mois ont été subdivisés en quatre périodes (du 1er au 15 mars, 

du 16 mars au 31 mars, du 1er  avril au 15 avril, du 16 avril au 30) La lecture des 

résultats obtenus nous a permis de cerner les éléments thématiques et d’identifier 

les liens qui existent entre eux. 

L’association de ces différentes analyses a permis non seulement de 

constater une complémentarité entre ces différents codes mais aussi de puiser 
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quelques pistes interprétatives. L’analyse portant sur le signe plastique a révélé une 

prédilection pour certains plans (moyen et rapproché)  une prédominance pour 

certaines couleurs (noir, blanc jaune, rouge vert..) une présence quasi totale du 

cadre dans toutes les caricatures et les  constructions de la  composition focalisée et  

axiale présentent  un  choix presque commun chez les caricaturistes, l’angle de vue 

dominant est horizontal. Par ailleurs, l’analyse de signe iconique a démontré une 

surreprésentation de certains personnages (Le président sortant, Abdelaziz 

Bouteflika, les citoyens ou le publique, Haroun...) de certains objets comme l’urne, 

les panneaux d’affichage… et de certains lieux publiques comme la rue, l’école les 

bureaux de vote. En ce qui concerne l’analyse du signe linguistique, Elle a permis de 

mettre en exergue les thématiques principales qui se rapportent à l’événement 

majeur qui dépeint toute la période du Mars 2009 à Avril 2009. Ce thème qui a 

éveillé les talents des caricaturistes afin de bien illustrer, décrire, commenter cet 

événement politique par excellence. 

En outre, les thématiques politique et sociale démontrées par les différentes 

analyses effectuées ne pourraient être saisies sans recours des caricaturistes à 

d’autres procédés comme la déformation, l’exagération, le zoomorphisme, la 

personnification,  la chosification. Ces procédés présentent en vérité une critique 

humoristique, satirique des thèmes dont véhiculent les caricatures et qui sont 

conformes aux contextes politiques et socioculturels. 

 L’étude des procédés de la déformation nous a montré que  la caricature 

cherche à découvrir la ressemblance par la déformation et de ce fait elle s’approche 

de la vérité. 

Elle nous a permis aussi  de savoir que la caricature est une sorte de 

régression contrôlée qui renouvelle les amusements infantiles. Aussi, nous pouvons 

constater que malgré la déformation des proportions, cela n’a pas affecté 

l’apparence de la personne et elle a suscité  un plaisir esthétique et comique. De 

plus, ce procédé a exprimé une presse de position à l’égard de certains thèmes 

représentées (la sur représentation du président sortant et des lièvres indiquent une 

prise de position à l’égard des candidats et l’élection en générale). De même, elle 

peut être agressive comme elle peut provoquer le rire ou la colère. Enfin, la 

déformation est généralement des altérations réalisées visuellement à travers des 
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figures d’expressions comme la métaphore, l’hyperbole, l’allégorie qui permettent 

l’ancrage significatif chez les lecteurs, eux mêmes ayant  des connaissances 

socioculturelles communes. 

Devant ces différents procédés, nous pouvons dire que la caricature n’est pas 

uniquement un lieu de communication et d’information, elle est aussi un medium de 

l’esprit et de la pensée de celui qu’il la produit. Elle ne cherche pas uniquement à 

communiquer et à informer mais aussi à soulever des problématiques et à 

interroger, à manipuler et à séduire celui qu’il la reçoit, son récepteur est un lecteur 

qui est provoqué par ses différents procédés, et suppose réagir : «  la pire des choses 

qui puisse arriver à un dessin, c’est qu’il ne fasse pas réagir. La fonction du 

dessinateur de presse est de réveiller l’attention, de donner envie aux gens de 

s’informer toujours davantage ».147En d’autres termes, le lecteur ne doit pas rester 

passif devant les différentes représentations que véhiculent la caricature, il doit avoir 

une certaine connaissance des codes qui  la constituent  pour comprendre la 

complexité qui la caractérise et  d’appréhender les idéologies, les causes défendues 

et les imperfections à démasquer. 

  Notre étude qui  ne prétend pas être exhaustive  a permis de montrer des cotés 

informatif médiatique, communicatif, esthétique et plaisant  de la caricatures  mais  

le coté réception n’a pas  était réellement effleuré. Alors, nous pensons que d’autres 

pistes de significations et d’interprétations seraient possibles si une recherche traitant 

“ la réception de la caricature par le lecteur” est entamée, cela pourrait être réalisé par 

l’adoption d’une méthode socio- communicative. c’est à dire mettre en place des 

filtres d’analyse qui se fondent sur des enquêtes et d’entretiens auprès d’un publique 

spécialisé (étudiants, journalistes, politiciens …) et mener des enquêtes auprès d’un 

publique non spécialisé et hétérogène (sur différents niveaux : sexe, âge, culture …). 

       Aussi, on peut envisager une étude sur les configurations caricaturales sur 

l’internet entre rénovation de la caricature ou une modification qui s’opère sur  le 

genre lui même. 

  En abrégé, la caricature est un univers où les rapports de sens et des contradictions 

de la réalité politique poussent le lecteur à réfléchir et à prendre position. 

                                                           
147

 Plantu, « paroles de dessinateurs » in TDC : Le dessin de presse, croquer l’info, Paris, 
CRDP,2000,P17 
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Les  Titres des caricatures  

N° Date Titre 

01 09/03/09 Hic Prés de 40°/ des hommes sont contre la femme qui travaille 

02 10/03/09 Zino / Néant 

03 11/03/09 Hic Programme Electoral du candidat Abdelaziz Bouteflik  

04 11/03/09 Dilem Les imams Appellent à aller voter massivement  

05 11/03/09 Ali Accès des femmes à des postes de responsabilité   

06 12/03/09 Hic Tout est prêt pour des élections propres  

07 14/03/09 Hic Hier, c’était vendredi 13 la superstition ailleurs 
 -  la superstition  chez nous 

08 15/03/09/ABi / Néant 

09 15/03/09/Dilem C’est le ministre des ressources en eau qui dirige la compagne 
de Boutef. 

10 16/03/09/Dilem Selon le ministre du culte « le vote est une obligation 
religieuse » 

11 17/03/09/ Hic Participation à l’élection présidentielle comment atteindre les 
70 % ? 

12 17/03/09/ ABi Début, Après Demain, de la compagne électorale. 

13 18/03/09/Dilem Le bilan de Boutef 

14 18/03/09/Dilem Plus de 1000 victimes chaque année la pédophilie fait des 
ravages en Algérie  

15 21/03/2009/Dilm La Compagne électorale a commercé  

16 21/03/09/Hic 6 panneaux pour 6 candidats  

17 22/03/09/Hic Votez Fellag…. ! 

18 23/03/09/Hic Le FFS appelle au boycott 

19 24/03/09/Hic Il menace de se retirer. la colère de REBAINE 

20 24/03/09/Hic Compagne électorale 

21 25/03/09/Hic Présidentielle 2009  
L’ENTV Diffuse L’intervention des candidats  

22 25/03/09/Abi Beaucoup d’affiches géantes sur les immeubles 

23 25/03/09/Abi Promesses électorales de candidats aux travailleurs  

24 26/03/09/ABi Fellag qualifie les algériennes de « mécaniciens » 

25 26/03/09/Abi La commission de surveillance de l’élection présidentielle 
interdit à la presse de qualifier les candidats de lièvres  

26 28/03/09/ABi Certains candidats n’arrivent pas à faire le plein  

27 28/03/09/Dilem Manifestation pro-Bouteflika en Kabylie 

28 29/03/09/Hic Pour une Algérie digne…… 

29 30/03/09/Abi Compagne électorale : 
Mohammed  Saïd, Moussa Touati et Djahid younsi dans le sud 

30 31/03/09/Dilem Regain des attentats terroristes  

31 31/03/09/Hic 6 panneaux pour 6 candidats  

32 01/04/09/Hic 1 er Avril 2009 

33 01/04/2009/ABi Poisson d’Avril 

34 02/02/2009/Dilem Plus qu’une semaine avant l’élection présidentielle  

35 02/04/09/Hic Ghardaïa  
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Ibadites et Malékites signent un pacte de paix   

36 05/04/09/Dilem On ne voit que les portrait de Boutef pas Ceux des autres 
candidats 

37 
                

06/04/09/Dilem Les algériens de l’étranger votent Boutef   

38 06/04/09/Hic  presidentielle2009 
la compagne prend des couleurs   

39 07/04/09/Hic La compagne pour la présidentielle s’achève 

40 07/04/09/Dilem Compagne à l’américaine  

41 08/04/09/B-chkom Clôture de la compagne électorale … 

42 08/04/09/Dilem Une élection transparente 

43 08/04/09/ B-chkom Vote des nomads 

44 09/04/09/Hic Election Présidentielle 

45 09/04/09/Hic Election sans surprise 

46 09/04/09/ B-chkom Les Algériens votent aujourd’hui 

47 11/04/09/Dilem Le verdict des Urnes 

48 11/04/09/Hic Néant   /  

49 11/04/09/Abi Bouteflika remporte les élections 

50 12/04/09 Dilem Le taux de participation a été gonflé  

51 12/04/09 / Hic Néant   / 

52 13/04/09/Dilme Sarko a été le premier président à réagir à la réélection de 
Boutef 

53 13/04/09/Hic Bilan de la commission de surveillance de l’élection Taguia n’a 
rien vu 

54 14/04/09/Dilem Le conseil constitutionnel confirme la réélection de Boutef 

55 15/04/09/Hic Exposition des caricatures de Nadji Ali Ali  
Les algériennes découvrent Handala  

56 15/04/09/Dilem Sévère défaite de Louisa Hanoune 

57 16/04/09/Abi De plus en plus d’algériens souffrent d’indigestion  

58 16/04/09/Dilem Youm AlIlm : L’école algérienne abrite des cancres   

59 16/04/09/Hci Après leur désillusion Les candidats à la présidentielle 
retournent à la vie normale 

60 19/04/09/Dilem Boutef intronisé aujourd’hui  

61 20/04/09/Dilem Commémoration du double anniversaire du printemps 
berbère et du printemps noir TIZI ville morte  

62 20/04/09/Hic Commémoration du printemps berbère et du printemps noir  

63 21/04/09/Hic Bouteflika lors de la cérémonie d’investiture «  la liberté de la 
presse sera pleinement respectée »  

64 23/04/09/Abi Renouvellement du gouvernement  
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Les paroles dans les bulles des caricature  

N° Date Les paroles dans les Bulles 

01 09/03/09 Hic Néant  

02 10/03/09/Zino Bulle n°1 : je ne vois rien pour le présent et 
encore moins à l’horizon  

03 11/03/09/ Hic Néant  

04 11/03/09/Dilem Bulle n°1 : Encore une quête !  

05 11/03/09/Abi Bulle n°1 : Tu es pour le système des quotas ?  
Bulle n°2 : je suis contre le système et pour les 

quotas ! 

06 12/03/09/Hic Néant   /  

07 14/03/09/Hic Néant   / 

08 15/03/09/Abi Bulle n°1 : Monsieur J’ai un problème de 
logement   

Bulle n°2 : Je ne peux rien vous promettre avant 
le début de la compagne électorale !  

09 15/03/09/Dilem Bulle n°1 : normal ! … on s’attend à un Raz-de-
marée ! 

10 16/03/09/Dilem Bulle n°1 : j’espère qu’il ne va pas nous 
demander de tourner 07 fois autour de l’urne ! 

11 17/03/09/Dilem Néant   /  

12 17/03/09/Dilem Affiche : Votez  -  votez  
Bulle n°1 : est ont est déjà dépouillés ! 

13 18/03/09/Abi Bulle n°1 : Que du positif ! 

14 18/03/09/Dilem Bulle n°1 : La zoophilie Aussi ! 

15 21/03/09/Dilem Affiche : Votez – votez – votez  

16 21/03/09/Hic Néant !  

17 22/03/09/Hic Affiche : Votez younsi  / votez Touati , votez 
Saïd , Votez Rabraine, votez Hanoun , votez 

Bouteflika ……… 
Bulle n°1 : je voulais être le Coluche Algérien… 
Bulle n°2 : Apparemment je ne suis pas le seul 

…. ! 

18 24/03/09/Hic Bulle n°1 : yes ! we can 

19 24/03/09/Hic Néant     /  

20 24/03/09/Hic Bulle n°1 : il ne faut pas tout avaler 
Bulle n°2 : Vous parlez du manger  

Bulle n°3 : Non des meetings  

21 25/03/09/Hic Bulle n°1 : Gulli aussi ….. ! 

22 25/03/09/Dilem Affiche : Algérie forte et sereine  
Bulle n°1 : c’est ce qu’on appelle une élection 

de façade  

23 25/03/09/Abi Bulle n°1 : Si je suis élu je vous augmente …..si 
non je vous descends ! 

24 26/03/09/Abi Bulle n°1 : Il doit être en panne d’inspiration !  
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25 26/03/09/Dilem Bulle n°1 : Lièvre ? 
Bulle n°2 : Non ! un journaliste qui s’est fait tirer 

les oreilles !  

26 28/03/09/Abi Bulle n°1 : C’est pour louer une salle ! 
Bulle n°2 : Pour combien de places ?  

Bulle n°3 : La plus petite possible !  

27 28/03/09/Dilem Affiches : Votez Boutef – votez Boutef  

28 29/03/09/Hic  Bulle n°1 : Arfaa Rassek ABA …. ! 
Affiches : Votez  - votez  

- Bâtâtes 75 D.A  

29 30/03/09/Hic  Bulle n°1 : ils  prêchent dans le désert  

30 31/03/09/Dilem Affiche : Votez -  

31 31/03/09/Hic Néant     / 

32 01/04/09/Hic Néant     / 

33 01/04/09/Abi Bulle n°1 : Ils continuent à noyez le poisson 
dans l’eau ! 

34 02/04/09/Dilem Affiches : Votez – Votez  
Bulle n°1 : ça va être très serrée !  

35 02/04/09/Hic Banderole : Votez Bouteflika  

36 05/04/09/Dilem Affiches : Votez 
Bulle n°1 : leurs places sont pourtant 

réservées ! 

37 06/04/09/Dilem Bulle n°1 : C’est grâce à lui qu’on est la !  
Banderole : Harraga – harraga  

38 06/04/09/Hic Bulle n°1 : drapeau noir 
Bulle n°2 : carton rouge 

Bulle n°3 : et matraque bleue  

39 07/04/09/Hic Bulle n°1 : c’est la fin des haricots  
Bulle n°2 : …. Et des carottes 

40 07/04/09/Dilem Affiche : - Barak OBAMA 
- Barakat  Bouteflika 

41 07/04/09/B-chkoun ? Bulle n°1 : de toute façon, la météo prévoit 5 
ans de mer calme !... 

Bulle n° 2 : ? !  

42 08/04/09/Dilem Néant    /  

43 08/04/09/B-chkoun Bulle n°1 : Nom merci, je suis simple passager 
malien !  

44 09/04/09/Dilem Néant    /  

45 09/04/09/Hic Bulle n°1 : Ce soir on saura surtout les noms des 
perdants  

Bulle n°2 : Ah…bon tu crois qu’ils vont donner 
les noms des 34 millions d’algériens …. !  

46 09/04/09/B-chkoun Néant    /  

47 11/04/09/Dilem Bulle n°1 : 5 années incompressibles ! 

48 11/04/09/Hic Bulle n°1 : Papa … ! C’est loin le bonheur …. ?! 
Bulle n°2 : encore 5 ans nom fils  
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49 11/04/09/Abi Bulle n°1 : j’ai remplacé l’emblème … je deviens 
blême ?  

50 12/04/09/Dilem Bulle n°1 : Ont voté ! 
Bulle n°2 : ( ?!) 

51 12/04/09/Hic Bulle n°1 : Papa…. ! C’est loin le bonheur …. ?! 
Bulle n°2 :Encore 5 ans nom fils.  

52 13/04/09/Dilem Bulle n°1 : Félicitation ! 
Bulle n°2 : Merci :  

53 13/04/09/Hic Néant    /  

54 14/04/09/Dilem Bulle n°1 : …. A la majorité écrasée!  

55 15/04/09/Hic Néant    /  

56 15/04/09/Dilem Bulle n°1 : Bof !... ce n’est pas la premier fois 
qu’une femme est battue en Algérie !  

57 16/04/09/Dilem Bulle n°1 : Vous avez avalé quoi ? 
Bulle n°2 : Les discours de Djahid Younsi 

58 16/04/09/Dilem Bulle n°1 : une fois tous les 5 ans 

59 16/04/09/Hic Néant    /  

60 19/04/09/Dilem Néant    /  

61 20/04/09/Dilem Onomatopée : 1) – Ouaaaais !!!! 
                        2) – Ouaaaaaaais !!!! 

62 20/04/09/Hic Bulle n°1 : Avec 74,54% de participation  
Bulle n°1 : et 90,24% de réussite. 

63 21/04/09/Hic Bulle n°1 : … Dans tous les commissariats, les 
tribunaux et les prisons d’Algérie  
Bulle n°2 :  2-3-4 : ( ! ), ( ! ) , ( ! ) . 

 

64 23/04/09/Abi  Bulle n°1 : Qu’est ce qui les intéresse dans les 
postes ministériels  

Bulle n°2 : Les portefeuilles !  
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