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1. Cadre théorique et méthodologique
1.1. Culture du partage, mémétique et mèmes : définitions
1.2. Les mèmes « faits maison » dans le projet de recherche
#ChatonsMignons

2. Les mèmes « faits maison » : le renforcement de la sociabilité numérique :
approche comparative

2.1. Twitter
2.2. Instagram
2.3. TikTok

3. Les mèmes « faits maison » : un défi de créativité
En conclusion

Au début des an nées 2000, les mèmes se sont im po sés en tant que
formes de contre- culture du Web 2.0  : dans les fo rums en ligne
(Börszei, 2013), au sein de pla te formes al ter na tives telles que 4chan
(Chen, 2012) et sont dé sor mais par ta gés dans des ré seaux beau coup
plus larges (Wa ge ner, 2014). Dans ce contexte de contre- contre, les
chats oc cu paient déjà une place de choix (Gou det, 2016 ; White, 2020)
et à l’heure de l’ex plo sion des usages des ré seaux socio- numériques,
l’ima ge rie des #Cha tons Mi gnons – tels que nous les ap pe lons – est
de ve nue un sym bole de vi ra li té.
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La pra tique mé mé tique, en tant que phé no mène so cial in ter na tio nal
saillant, est de ve nue un objet de pré di lec tion de dif fé rentes ap‐ 
proches scien ti fiques (so cio lo giques, com mu ni ca tion nelles, sé mio lo‐ 
giques ou en core es thé tiques). Cet art du dé tour ne ment fait l’objet de
la pré sente étude – qui se situe au car re four des sciences de l’in for‐ 
ma tion et de la com mu ni ca tion et de l’ana lyse du dis cours nu mé rique.

2

C’est dans le cadre d’une re cherche por tant sur l’ana lyse de la vi ra li té
sur les ré seaux socio- numériques que la no tion de mème « fait mai‐ 
son » s’est construite (Simon, 2024). Contrai re ment aux mèmes « tra‐ 
di tion nels » qui obéissent à une gram maire propre (Wa ge ner, 2020) et
qui se construisent pour la plu part à par tir d’images macro à la por tée
de tous, les mèmes « faits mai son » peuvent être consi dé rés comme
le ré sul tat d’une nou velle pra tique ama teure, qui donne un nou vel
éclai rage aux réa li sa tions mé mé tiques. Les mèmes « fait mai son » se
ca rac té risent par un fort degré de ré ap pro pria tion, où la ré fé rence
ini tiale est par fois dif fi ci le ment iden ti fiable. Cette nou velle pra tique
mé mé tique de pro duc tion de conte nus per son na li sés contri bue à ce
que Henry Jen kins nomme « la culture de conver gence » (2013 [2006])
et re lance la ré flexion so cio lo gique dé ve lop pée par Mi chel de Cer teau
(1990)  : l’usa ger.ère qui réa lise des mèmes «  faits mai son  » «  bra‐ 
conne » les codes de la construc tion mé mé tique. D’où la ques tion du
«  pa roxysme  » de la pra tique mé mé tique posée dans le titre de cet
ar ticle puisque le mème est ini tia le ment une forme de « bra con nage »
au ser vice de l’éman ci pa tion au quo ti dien. En réa li sant des mèmes
« faits mai son », l’usa ger.ère met d’au tant plus en avant sa sub jec ti vi‐ 
té, en per son na li sant les ré fé rences qu’il.elle af fec tionne, tout en re‐ 
ven di quant son ap par te nance à une com mu nau té de fans.

3

Du point de vue de leur construc tion, les mèmes « faits mai son » font
sens dans une ap proche dia lo gique in ter dis cur sive, concep tua li sée
par le cercle de Mi khaïl Ba kh tine (Vo lo chi nov / Ba kh tine, 1977 trad.
[1929]) : comme tout dis cours, les mèmes sont le ré sul tat d’une écri‐ 
ture ka léi do sco pique don nant vie à de nom breux autres dis cours.
Dans la li gnée des tra vaux de Gé rard Ge nette (1982) puis Gilles Lu grin
(2006), l’ana lyse ré in ves tit de plus les concepts d’in ter tex tua li té au
sens strict (lorsque le dis cours d’ori gine est ex pli ci te ment « vi sible » :
il est mo di fié mais re con nais sable di rec te ment) et d’hy per tex tua li té
(lorsque le dis cours d’ori gine est très for te ment trans for mé  : formes
d’imi ta tions ou de réa li sa tions al lu sives). En lien avec ce phé no mène
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hy per tex tuel, les mèmes « faits mai son » se ca rac té risent ainsi par un
fort degré de « va ria tion », au sens de Maude Bo nen fant (2014). Dans
l’ana lyse des mèmes qu’elle pro pose, cette der nière dif fé ren cie en
effet la «  ré pli ca tion  » (qui re laie le mème viral qua si ment à l’iden‐ 
tique) de la « va ria tion » (en tant que ré ap pro pria tion d’un mème ex‐ 
plo rant dif fé rents pro ces sus de trans for ma tions).

Dans le pro lon ge ment de dif fé rents tra vaux por tant sur la culture nu‐ 
mé rique, consa crés – entre autres – à la ques tion des «  liai sons nu‐ 
mé riques  » (Ca silli, 2010) et au rôle des in dus tries créa tives (Bou‐ 
quillon, Miège & Moe glin, 2015), il s’agit d’in ter ro ger le rôle du mème
«  fait mai son » du point de vue de la so cia bi li té nu mé rique et de la
créa ti vi té. Qu’en est- il des re la tions éta blies entre les membres de
com mu nau tés de fans (de chats) – aussi bien aux ni veaux de la ré cep‐ 
tion (c’est- à-dire au ni veau de la re con nais sance des ré fé rences par‐ 
ta gées) que de la pro duc tion (dans l’idée de sus ci ter d’autres dé tour‐ 
ne ments créa tifs) ?

5

Suite à une pré sen ta tion du cadre théo rique et de la mé tho do lo gie,
l’ar ticle syn thé tise l’ana lyse de 192 mèmes «  faits mai son  » par ta gés
sur Twit ter, Ins ta gram et Tik Tok entre oc tobre 2021 et jan vier 2022.
Deux ob jec tifs com mu ni ca tion nels croi sés sont mis en avant à tra vers
cette étude  : d’une part, les mèmes «  faits mai son  » ren forcent les
liens de so cia bi li té et d’autre part, ils dy na misent la créa ti vi té des fans
en at tei gnant leur sub jec ti vi té.

6

1. Cadre théo rique et mé tho do lo ‐
gique

1.1. Culture du par tage, mé mé tique et
mèmes : dé fi ni tions
La culture de la conver gence et la culture du par tage sont in ter ro gées
dans la li gnée des tra vaux d’Henry Jen kins (2013 [2006]) por tant sur la
culture par ti ci pa tive nu mé rique. Les deux no tions dé si gnent une ex‐ 
pé rience so ciale créa trice et per for ma trice. La culture de la conver‐ 
gence concerne spé ci fi que ment les mo da li tés de ré ap pro pria tion
d’œuvres is sues de la culture do mi nante de masse par des com mu ‐
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nau tés créa tives et la culture du par tage met l’ac cent sur la di men‐ 
sion contri bu tive des pu blics à la pro duc tion cultu relle pen sée
comme utile à tous. Que ce soit dans le do maine lit té raire, ar tis tique
ou en core pa tri mo nial, la culture du par tage in vite à pen ser la so cia‐ 
bi li té dans le col lec tif, la gé né ro si té et l’en traide. La dy na mique du
par tage sou ligne l’idée de pro duire du conte nu par et pour un col lec‐ 
tif, de ma nière to ta le ment gra tuite.

La culture du par tage prend tout son sens dans la pra tique mé mé‐ 
tique – en té moignent les nom breuses in ter faces co opé ra tives open
source qui per mettent à n’im porte qui de créer du conte nu (gé né ra‐ 
teurs de GIFs tels que Giphy, gé né ra teurs de mèmes à par tir d’images
macro ou en core gé né ra teurs de mèmes vidéo, comme Meme ge ne ra‐ 
tor). Ce pen dant, les mèmes étant de ve nus des phé no mènes de so cié‐ 
té «  à la mode  », les mo dèles de gra tui té et d’open source se voient
dé sor mais trans for més. La mas si fi ca tion des mèmes a en effet en gen‐ 
dré la mul ti pli ca tion de gé né ra teurs de mèmes com mer ciaux. Une
ten sion s’ob serve dé sor mais entre ex pé rience so ciale utile à tous et
ré cu pé ra tion à des fins com mer ciales.

8

Dans l’ap proche de la culture du par tage, se pose la ques tion de la
gra tui té et du ren for ce ment de liens so ciaux au sein des com mu nau‐ 
tés. Cette ex pé rience du col lec tif est cen trale. Comme le sou ligne
Lau rence Al lard (2016), la so cia bi li té nu mé rique est pen sée comme
es sen tielle au sein de l’ex pé rience mé mé tique. De même, l’eth no‐
graphe amé ri caine danah boyd (2021 [2014]) – qui in siste pour que
son nom soit écrit en mi nus cules – met en lu mière qu’à tra vers les
usages créa tifs et lu diques, les pu blics connec tés né go cient leur
iden ti té et ren forcent leurs liens au sein de leur com mu nau té. C’est
aussi un constat avan cé par Mé la nie Bour daa (2021), qui ana lyse la ré‐ 
cep tion en ga gée des œuvres cultu relles par les fans. La cher cheuse
pro pose la no tion de « com mu nau té ex pres sive » pour ap pré hen der
ces dif fé rents types de so cia bi li tés consti tuées en ligne grâce aux
fan fic tions. Loin de se ré duire à l’usage de simples ou tils, la culture du
par tage est es sen tiel le ment pen sée au sein d’un pro ces sus de so cia li‐ 
sa tion. Le par tage de conte nus créa tifs se réa lise entre les membres
de com mu nau tés en ligne par ta geant les mêmes pas sions, les mêmes
ex pé riences so ciales, pro fes sion nelles, ou en core les mêmes orien ta‐ 
tions po li tiques.
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Venons- en main te nant aux dé fi ni tions de la mé mé tique et de mème.
La mé mé tique est dé fi nie en tant que pro ces sus so cial dy na mique de
pro duc tion de mèmes et le mème est quant à lui en vi sa gé en tant que
ré sul tat de ce pro ces sus. La mé mé tique – telle que nous la dé fi nis‐ 
sons – est une ex pé rience so ciale créa trice lu dique et/ou trans gres‐ 
sive (dans le sens où l’ob jec tif visé est sou vent iro nique et au to dé ri‐ 
soire). Elle in vite à res pec ter un cer tain nombre de règles socio- 
discursives cor res pon dant aux normes d’un groupe socio- numérique
tout en sus ci tant la créa ti vi té in di vi duelle. Ce pro ces sus dy na mique
s’ins crit dans une double lo gique : d’une part, de res pect de formes de
ré gu la ri tés et de contraintes col lec tives ; et d’autre part, de ré ap pro‐ 
pria tion et de ré in ven tion in di vi duelle. Le pro ces sus de ré ap pro pria‐ 
tion mé mé tique est ainsi perçu comme étroi te ment lié au désir in di‐ 
vi duel de créer et/ou de re le ver un défi, dans un ob jec tif gé né ral de
re con nais sance par le « nous » : le col lec tif. Le pro ces sus de ré ap pro‐ 
pria tion mé mé tique im plique ainsi le res ser re ment des liens de com‐ 
pli ci té et de conni vence. Et celui- ci est qui plus est étroi te ment lié à
une re cherche de « plai sir connec té » (Al loing, 2021) dans des en vi‐ 
ron ne ments socio- numériques ca pi ta li sant sur ces liai sons nu mé‐ 
riques af fec tives.
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Le mème, en tant que ré sul tat de ce pro ces sus, consti tue un lan gage
propre (Wa ge ner, 2021), qui ne cesse d’évo luer en fonc tion de l’évo lu‐ 
tion des usages et des tech no lo gies. Le mème – en tant que « tech no‐ 
gra phisme » (Pa veau, 2017) – est une pro duc tion plu ri sé mio tique nu‐ 
mé rique na tive plus ou moins lu dique et/ou trans gres sive. Son pro‐ 
ces sus de sé miose se réa lise à par tir d’une com bi nai son de com po‐ 
santes plu ri sé mio tiques va riées  : ver bales – orales ou scrip tu rales –,
vi suelles – fixes ou ani mées –, et so nores – brui tages ou mu siques. Le
mème prend la forme d’un dis cours – ou plu tôt d’un tech no dis cours
plu ri sé mio tique au fort po ten tiel de ré ap pro pria tion. Sa réa li sa tion
est à la fois condi tion née par son contexte so cio po li tique et son dis‐ 
po si tif so cio tech nique (ce qui re joint la no tion d’af for dance tech no‐ 
dis cur sive dé ve lop pée plus bas).

11
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1.2. Les mèmes « faits mai son » dans le
pro jet de re cherche #Cha tons Mi gnons
Comme in di qué dans l’in tro duc tion, la concep tua li sa tion de la no tion
de mème «  fait mai son  » s’est réa li sée au sein d’un pro jet de re‐ 
cherche plus large in ter ro geant la ques tion de la cir cu la tion vi rale de
conte nus via les ré seaux socio- numériques (Simon, 2024). L’enjeu de
ce pro jet est de com prendre pour quoi le chat a une place si im por‐ 
tante à tra vers les es paces socio- numériques. L’ap proche mé mé tique
est l’une des en trées du pro jet #Cha tons Mi gnons.
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Les images de #Cha tons Mi gnons font par tie pre nante des échanges
via les ré seaux socio- numériques. Elles sont au car re four des usages
et forment des icônes cultu relles en constante ré in ven tion. Elles in‐ 
tègrent ainsi le prin cipe de « tri via li té » pro po sé par Yves Jean ne ret
(2014), qui sai sit les ob jets nu mé riques par ta gés (textes, images, vi‐ 
déos, mu siques, etc.) au car re four – tri vial ve nant du latin « tri vium »
si gni fiant « car re four » – des usages socio- numériques.
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Mé tho do lo gi que ment, un cor pus de 4  000 pu bli ca tions socio- 
numériques a été réa li sé à par tir de trois ré seaux socio- numériques
pu blics : Twit ter, Ins ta gram et Tik Tok. Une veille de conte nus, une re‐ 
cherche par mots- clés (mots- clés et/ou ha sh tags) et un suivi des ac‐ 
ti vi tés par comptes ci blés (comptes de mè meurs par exemple) ont été
me nées sur une pé riode de quatre mois (oc tobre 2021- janvier 2022).
Toutes les pu bli ca tions réunies par tagent une image de chat (fixe ou
ani mée).
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Les mèmes de #Cha tons Mi gnons cor res pondent à plus d’un quart
des pu bli ca tions ré col tées dans le cadre de ce pro jet gé né ral (276
mèmes ont été par ta gés sur Twit ter, 548 sur Ins ta gram et 243 sur
Tik Tok). À l’in té rieur de cet en semble de 1 067 mèmes, nous avons mis
de côté les 192 réa li sa tions mé mé tiques qui cor res pondent à ce que
nous nom mons « mèmes faits mai son ».

15

Avant de dé ve lop per l’ana lyse de ce sous- corpus, voici la dé fi ni tion
que nous don nons à ces réa li sa tions mé mé tiques par ti cu lières. Le
mème « fait mai son » est le ré sul tat d’un pro ces sus de ré ap pro pria‐ 
tion s’ins cri vant au pa roxysme de la va ria tion (au sens de Bo nen fant,
2014) du fait de son haut degré de sub jec ti vi té et de sa forte ori gi na li‐
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té créa tive. Il par tage des images ori gi nales (non re prises d’ailleurs),
qui peuvent en outre consti tuer des al lu sions à des ré fé rences
connues. La ma té ria li té sé mio dis cur sive du mème «  fait mai son  »
peut va rier : pho to gra phie ou vidéo ori gi nale « prise sur le vif », pho‐ 
to gra phie ou vidéo an no tée ou re tou chée, des sin ori gi nal, film d’ani‐ 
ma tion ori gi nal. Le pro ces sus de sé miose du mème «  fait mai son  »
peut aussi se réa li ser à tra vers une com bi nai son entre texte, image et
mu sique.

Deux réa li sa tions dis tinctes de mèmes « faits mai son » peuvent être
mises en avant.

17

a. D’une part, le mème « fait mai son » peut être construit grâce à une
ré ap pro pria tion des cri tères de re pro duc ta bi li té propres au lan gage
ver na cu laire des mèmes. Plu sieurs traits peuvent être iden ti fiés
comme ty piques de ce lan gage : for mules fi gées ou rou ti ni sées –
telles que « Quand tu… » – ; mar queurs sé man tiques – comme le lan ‐
gage spé ci fique « POV » –, syn taxiques, énon cia tifs ou mul ti lingues –
avec l’usage de l’an glais – ; images sté réo ty pées em preintes d’hu mour
que l’on pour rait qua li fier « de niche »). Dans ce pre mier cas de fi ‐
gure, il n’y a pas de ré fé rence cultu relle ex pli cite par ta gée, il s’agit
juste d’une ma nière de s’ex pri mer qui em prunte cer taines ré gu la ri tés
propres à la culture mé mé tique. La pré sen ta tion de ces mèmes
s’éloigne bien des réa li sa tions mé mé tiques pré for ma tées qui sont
pro po sées par des gé né ra teurs de mèmes pro po sant un choix
d’images res treint et pré voyant des zones d’in cré men ta tion ré ser ‐
vées au texte. On pro pose de qua li fier cette pre mière ca té go rie de
mèmes « faits mai son » de ré ap pro pria tions par dé fi ge ment en pos ‐
tu lant – comme le fait Aude Le cler (2006) – que la dé for ma tion tech ‐
no dis cur sive per met de mettre en lu mière cer taines marques de fixi ‐
té des mèmes. Selon ce mo dèle, le sens se construit en mo bi li sant
des élé ments la plu part du temps tex tuels fai sant par tie de la culture
mé mé tique (« Moi quand je… », « POV », etc.).

b. D’autre part, le mème « fait mai son » peut cor res pondre à une ré ‐
ap pro pria tion créa tive d’une ré fé rence in ter dis cur sive, dont le degré
de va ria tion est très élevé et re joint la dé fi ni tion de la no tion d’« hy ‐
per tex tua li té » pro po sée plus haut. La ré ap pro pria tion mé mé tique
hy per tex tuelle peut se réa li ser de trois ma nières dif fé rentes : à tra ‐
vers un dé tour ne ment d’une ré fé rence issue de la culture de masse, à
par tir d’une dé cli nai son hy per tex tuelle d’une image macro fai sant



Le mème « fait maison » : la culture du partage poussée à son paroxysme ?

Licence CC BY 4.0

Fi gure 1. Ca té go ri sa tion des 192 mèmes « faits mai son » et ré par ti tion par ré- 

seau.

par tie de la mé moire des com mu nau tés en ligne (exemple de l’image
macro Woman yel ling at cat) ou à tra vers la réa li sa tion d’une va riante
al lu sive d’un mème de chat connu au sein de la com mu nau té de par ‐
tage.

Voici la ré par ti tion quan ti ta tive de ces ca té go ries dans les trois ré‐ 
seaux étu diés.

18

La va ria tion hy per tex tuelle d’un mème de chat connu est ma jo ri tai re‐ 
ment ren con trée au sein du cor pus étu dié (sur tout sur Tik Tok). La
ma jo ri té des mèmes « faits mai son » étu diés sont en effet réa li sés en
as so ciant un chat do mes tique pré sent au sein de la vie in time de
l’usa ger.ère à un mème de chat connu. Deux types de mèmes connus
peuvent qui plus est être dis tin gués : mèmes de chats lamb das (Happy
cat, Se rious cat, Crying cat, Long cat, Sad cat, Vi bing cat ou en core
Nyan cat) et cat- celebrities (chats ve dettes mis en scène par leur pro‐ 
prié taire qui bé né fi cient d’une forte po pu la ri té sur les es paces socio- 
numériques, comme par exemple Grum py cat ou en core Nala) 1.

19

La réa li sa tion mé mé tique s’adapte aux af for dances tech no dis cur sives
des dif fé rentes pla te formes. La no tion d’af for dance s’ins crit dans plu‐ 
sieurs théo ries de l’ac tion. En ana lyse du dis cours nu mé rique, elle a
été tra vaillée par plu sieurs au teur.es à pro pos de dif fé rents dis po si tifs
tech no dis cur sifs (voir Gh liss, Perea  & Ru chon (dirs), 2019  ; Pa veau,
2017 ; ou en core La caze, 2022). Elle s’ap plique dans les études des es‐ 
paces nu mé riques pour ana ly ser les in ter ac tions entre l’usa ger.ère et
son en vi ron ne ment tech no lo gique.

20
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Selon les ré seaux concer nés, les mèmes « faits mai son » se dif fé ren‐ 
cient lé gè re ment. Ils sont réa li sés dis tinc te ment selon leurs propres
af for dances. Le rôle du dis cours d’es corte est par exemple dif fé rent
selon les ré seaux. Ce texte qui ac com pagne l’image par ta gée et qui
donne des in di ca tions de lec ture et d’in ter pré ta tion de celle- ci joue
un rôle dis tinct selon les pla te formes.

21

Sur Twit ter, le dis cours d’es corte in sé ré dans le champ du texte est à
la base de la construc tion du mème « fait mai son » réa li sé par dé fi ge‐ 
ment (pre mière ca té go rie : a. ré ap pro pria tion par dé fi ge ment), ce qui
n’est pas le cas sur Ins ta gram. Le fait que le texte in tro duisent l’image
ver ti ca le ment sur Twit ter joue un rôle dans cette construc tion du
sens.

22

Sur Ins ta gram, le mème «  fait mai son  » se réa lise prin ci pa le ment à
tra vers  : des dé tour ne ments d’images ma cros et des réa li sa tions ar‐ 
tis tiques fai sant ré fé rence à des chats connus (deuxième ca té go rie : b.
ré ap pro pria tion hy per tex tuelle). Les for mules mé mé tiques à ca rac‐ 
tère figé prennent pour la plu part la forme d’une lé gende, sur plom‐ 
bant l’image fixe par ta gée. Le dis cours d’es corte n’a qu’un rôle se con‐ 
daire de ré fé ren ce ment.

23

Sur Tik Tok, la ma jo ri té des mèmes «  faits mai son  » va lo risent des
chats per son nels en contexte do mes tique, qui sont en outre sou vent
ac com pa gnés de leur « hu main.e » (en mode sel fie cat 2). L’as so cia tion
avec des mèmes de chats connus se réa lise grâce à l’in ser tion de ha‐ 
sh tags (#Grum py cat, #Sad cat, etc.) et/ou grâce à des dé for ma tions
d’images per mises par les filtres (pour l’as so cia tion au Grum py cat, on
uti lise un filtre de mé con ten te ment). Les for mules mé mé tiques à ca‐ 
rac tère figé sont tou jours su per po sées aux vi déos par ta gées (« Quand
tu » ou « Mon chat quand… »).

24

La réa li sa tion de mèmes « faits mai son » ne suit pas un mo dèle stan‐ 
dard. Elle ex ploite et évo lue avec les contraintes et op por tu ni tés des
pla te formes. Mais l’élé ment sur le quel nous in sis tons est qu’elle s’ins‐ 
crit bien dans une pra tique col lec tive. Nous consi dé rons que celle- ci
ar ti cule deux ob jec tifs cor ré lés  : celui de ren for cer la so cia bi li té nu‐ 
mé rique et celui de sus ci ter la créa ti vi té, ce que nous dé ve lop pons
dans les par ties sui vantes, exemples à l’appui.

25
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2. Les mèmes « faits mai son » : le
ren for ce ment de la so cia bi li té
nu mé rique : ap proche com pa ra ‐
tive

2.1. Twit ter

La ré ap pro pria tion mé mé tique par dé fi ge ment donne aux usa ger.ères
de Twit ter les moyens de s’ex pri mer de ma nière dé ca lée dans le but
de ren for cer une forme de com pli ci té. Plu sieurs comptes uti lisent des
for mules fi gées dans leurs in ter ac tions quo ti diennes. Les com mu nau‐ 
tés com mu niquent à tra vers le par tage d’une ex pé rience quo ti dienne
qui est dé voi lée par le mème «  fait mai son ». Cette ré ap pro pria tion
per met à la fois de construire un ethos hu mo ris tique dé ca lé, de sus‐ 
ci ter de l’at ten tion sur une in ti mi té par ta gée et de créer du lien avec
sa com mu nau té.

26

La pu bli ca tion sui vante est un exemple de mème « fait mai son » réa li‐ 
sé par dé fi ge ment (for mule pré sen ta tive «  Quand tu… »). L’énon cia‐ 
tion dé cen trée pro pose de par ler de soi, de son contexte fa mi lial (la
place des en fants), où le chat a le rôle cen tral et sus cite une forme
d’em pa thie au se cond degré.

27
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Fi gure 2. Twit ter, 10 oc tobre 2021.

© @clai re se cail,

Le fil de ré ponse joue en suite un rôle im por tant au sein des échanges
du Twit ter. Dans la construc tion mé mé tique, il est cou rant de voir ce
fil s’ac ti ver sous forme de défi par ti ci pa tif. La pu bli ca tion ac ces sible
via le lien sui vant <https://twit ter.com/kao rin chan/sta tus/148272216
5900328973?t=mdpp- HNXC_izTskF ZYu bag&s=03> par tage un sel fie
soi- disant réa li sé par un chat. Cette stra té gie an thro po mor phique est
très uti li sée au sein des com mu nau tés des fans de mèmes et des fans
de mèmes de chats. Le se cond degré – qui per met lé gè re ment de dé‐ 
ni grer l’ani mal – est un moyen de créer une re la tion com plice avec la
com mu nau té d’abon né.es. Le suc cès de cette pu bli ca tion se re‐ 
marque par l’in ves tis se ment de nom breuses dé cli nai sons dans le fil
de ré ponses. Les for mats ne sont plus mé mé tiques mais les usa‐ 
ger.ères par tagent le même type de vi suel an thro po mor phi sé.
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Les ré ap pro pria tions par dé fi ge ment sont ma jo ri taires sur Twit ter
mais l’on ren contre éga le ment des ré fé rences hy per tex tuelles fai sant
l’as so cia tion à un chat connu. Dans une pu bli ca tion no tam ment, le
chat do mes tique pho to gra phié a un air très sé rieux. Sa mi mique est
as so ciée avec le cé lèbre Grum py cat qui fait la moue. Ce genre d’as so‐ 
cia tion est ex trê me ment uti li sé sur Tik Tok – nous y re ve nons plus
bas.

29

La ca rac té ris tique de Twit ter (dans les ten dances ob ser vées dans le
cor pus étu dié) est de mo bi li ser des usa ger.ères en lien avec des pro‐ 
blé ma tiques po li tiques. Des jeux d’al liance et de confron ta tions sont
ainsi per mis à tra vers le par tage de mèmes. Cette so cia bi li té po li tique
(de sou tien ou d’op po si tion) se re trouve dans plu sieurs exemples de
mèmes « faits mai son ».

30

La pé riode étu diée (oc tobre 2021- janvier 2022) cor res pond à plu sieurs
épi sodes de la crise Covid- 19. Les dé cla ra tions des per son na li tés po li‐ 
tiques ont fait l’objet de beau coup de cri tiques et de raille ries. Dans le
mème ac ces sible via le lien sui vant <https://twit ter.com/kek sam fo
u/sta tus/1471403251962634241>, Em ma nuel Ma cron fait l’objet d’une
cri tique dé ca lée par rap port à sa dé cla ra tion au conseil eu ro péen. La
pos ture du chat sym bo lise sub ti le ment le mal- être res sen ti par le
twit to. Le mème « fait mai son » per met ici d’in té grer une sub jec ti vi té
plus mar quée, au ser vice de l’en ga ge ment, ce qui ne se rait peut- être
pas le cas avec un même tra di tion nel.

31

La ges tion de la crise sa ni taire du point de vue de la si tua tion des
étu diants pré caires fait aussi l’objet de ré ac tions. Cette si tua tion est
d’au tant plus pro blé ma tique dans un contexte de ré flexion por tant
sur l’aug men ta tion des droits d’ins crip tion uni ver si taires. C’est la mi‐ 
nistre de l’en sei gne ment su pé rieur – Fré dé rique Vidal – qui est ici
visée. Dans le tweet ac ces sible via le lien sui vant <https://twit ter.co
m/Jte sou sousV2/sta tus/1479176539262570496>, le mème «  fait mai‐ 
son » créé re pré sente de ma nière sar cas tique la si tua tion fi nan cière
des étu diants qui n’ont plus assez d’ar gent pour nour rir leur chat. Et
le doigt d’hon neur pris sur le vif dans la photo par ta gée per met d’ex‐ 
pri mer un res sen ti de ma nière beau coup plus di recte que dans un
mème tra di tion nel.

32

La créa tion mé mé tique a aussi per mis de créer du lien entre toutes
les per sonnes qui ont dif fi ci le ment vécu les dif fé rents épi sodes de la

33
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Fi gure 3. Twit ter, 12 jan vier 2022.

© @Kats treamz,

crise Covid- 19 (va riants Delta puis Omi cron, si tua tions d’iso le ment,
de té lé tra vail, etc.). Les si tua tions de té lé tra vail où le chat tra ver sait
l’écran sont de ve nues des ex pé riences par ta gées dans les mi lieux
pro fes sion nels. Le chat s’est trans for mé en fi gure du té lé tra vail à
deux en trées : fi gure ai dante ou obs tacle au tra vail. Des mini- récits à
ca rac tère lu dique sont mis en scène grâce aux pho to gra phies per son‐ 
nelles afin de ra con ter un mor ceau de la vie quo ti dienne. Ces mini- 
récits ex tra polent la réa li té pour par ler des si tua tions vé cues grâce à
un ton dé ca lé – comme dans l’exemple sui vant – où le.la twit to a (soi- 
disant) trou vé un stra ta gème pour tra vailler mal gré la pré sence per‐ 
tur ba trice du chat. Le mème « fait mai son » est ici gage de sin cé ri té
et d’au then ti ci té et il se pro jette aussi dans une ex pé rience col lec tive.
C’est un moyen de se construire une iden ti té, ou plu tôt une « ex ti mi‐ 
té  » – au sens d’ex té rio ri sa tion de sa vie pri vée (Tis se ron, 2011) –
consti tuant un mi roir d’un vécu par ta gé.

https://preo.ube.fr/textesetcontextes/docannexe/image/5049/img-3.jpg
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Deux autres exemples sont en core no tables au sein du cor pus étu dié.
Ils cor res pondent tous les deux à des va ria tions de ré fé rences is sues
de la com mu ni ca tion po li tique (et plus pré ci sé ment de la com mu ni‐ 
ca tion socio- numérique issue des comptes Ins ta gram et Twit ter
d’Em ma nuel Ma cron). Cette pro blé ma tique du buzz en com mu ni ca‐ 
tion po li tique a été sou le vée en termes d’hy po thèse d’une vi ra li té
mai tri sée par les com mu ni cants po li tiques qui ex ploitent la par ti ci pa‐ 
tion vi rale (créa tion de mèmes pa ro diques ou cri tiques) pour ob te nir
plus de vi si bi li té (voir Simon, 2022 et Wa ge ner, 2022). Dans le pre mier
exemple, la va ria tion porte sur la com mu ni ca tion qui a été réa li sée
dans le cadre de la cam pagne de sen si bi li sa tion aux gestes bar rières.
Quatre ico no textes réa li sés à par tir d’images des chats do mes tiques
pa ro dient la cam pagne « Chaque geste compte » : « Nour rir son hu‐ 
main », « Laver son hu main », « Câ li ner son hu main » et « Es pion ner
chaque jour son hu main […] pour prendre le contrôle total de ce
monde [sic] » (Twit ter, 14 jan vier 2022). Dans le se cond, il s’agit d’une
va ria tion de la com mu ni ca tion pré si den tielle por tant sur le «  Pass
cultu rel » 3. Ces deux va ria tions mettent en scène des chats mais au
mo ment de ces élans par ti ci pa tifs, les dé tour ne ments ne se ba saient
pas uni que ment sur cet ani mal.

34

2.2. Ins ta gram
Sur Ins ta gram, le dis cours d’es corte est ra re ment uti li sé pour
construire une unité mé mé tique. Les mèmes par ta gés ne concernent
que les images par ta gées, cela s’ex plique par le fait que la pla te forme
pri vi lé gie l’image, sur tout sur l’ap pli ca tion mo bile. Le dis cours d’es‐ 
corte guide l’in ter pré ta tion, com mente le mème et les ha sh tags le
thé ma tisent tout en uti li sant les bonnes ré fé rences per met tant d’ob‐ 
te nir plus de vi si bi li té. Dans le rare exemple sui vant ac ces sible via le
lien <https://www.ins ta gram.com/p/CWM0fP8qHpn/>, il est in té‐ 
res sant de sou li gner – du point de vue de la so cia bi li té – le fait que la
cible cor res ponde à une com mu nau té d’étu diants.

35

Mis à part le fait que les mèmes «  faits mai son » réa li sés sur Ins ta‐ 
gram re prennent des ré fé rences très connues is sues de la culture po‐
pu laire, se ré ap pro prient des images macro de ma nière très créa tive
(ce que nous ver rons dans la par tie sui vante) ou ré in ter prètent des
mèmes de chats re con nus dans la sphère des mè meur.euses, les réa ‐

36
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li sa tions sont moins mar quées du point de vue de la construc tion
d’une so cia bi li té nu mé rique. Cette der nière est plu tôt orien tée dans
un ob jec tif d’aug men ta tion de la vi si bi li té, ce qui consti tue d’ailleurs le
mot d’ordre de la pla te forme, avec l’in ser tion de men tions stra té‐ 
giques.

2.3. Tik Tok
Sur Tik Tok, les mèmes «  fait mai son  » sont beau coup plus an crés
dans une di men sion par ti ci pa tive. Les ten dances pro po sées par la
pla te forme aug mentent énor mé ment le po ten tiel de vi si bi li té de pu‐ 
bli ca tions. Des défis sont lan cés et « boos tés » par la pla te forme, ce
qui in ter roge le degré de créa ti vi té des par ti ci pants. On peut se poser
la ques tion d’une uni for mi sa tion des réa li sa tions créa tives for ma tées
par Tik Tok (choix des mu siques, des sons re pris, genres im po sés – de
type sped- up, c’est- à-dire en mode ac cé lé ré). Les tik to keur.euses qui
se ré ap pro prient des mèmes de ma nière sub jec tive (à la ma nière de
ce que nous avons dé fi ni comme mème «  fait mai son  ») suivent un
cadre im pul sé par la pla te forme. Mais il s’agit pour tant bien de
mèmes «  faits mai son  », où l’usa ger.ère ré in ves tit un uni vers en se
met tant en va leur de ma nière sub jec tive (ou plu tôt dans ce cas, en
met tant en va leur son chat do mes tique). Dans la pu bli ca tion ac ces‐ 
sible via le lien <https://www.tik tok.com/@sa phirbmr/video/7057197
654014430470?is_from_we bapp=1&sen der_de vice=pc&web_id70293
00375610738181>, le chat re garde un écran re pré sen tant le mème Vi‐ 
bing cat 4 et bouge à la ma nière du chat à l’écran. Ce défi a été re le vé
par de nom breux.euses in ter nautes qui s’ins crivent dans une re la tion
de com pli ci té.

37

Le mème « fait mai son » est de plus au ser vice de l’ac ti visme en ligne.
Un exemple de ce type de mo bi li sa tion col lec tive pre nant un for mat
mé mé tique est re le vé dans le mou ve ment #Bla ck Li ves Mat ter. Le dis‐ 
cours an no té sur la vidéo re prend une for mule figée mé mé tique re‐ 
con nais sable (« Me trying… »).

38

L’an no ta tion de vi déos per son nelles grâce à la for mule figée est un
usage très pré sent sur Tik Tok (voir par exemple la pu bli ca tion ac ces‐ 
sible via le lien <https://www.tik tok.com/@lu la mu lah/video/7022391
869405498629?is_copy_url=1&is_from_we bapp=v1&q=black%20cat
&t=1646146857602>). Il tend même à trans for mer toute pu bli ca tion en
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mème, ce qui sup pose d’en vi sa ger une nou velle forme d’ex pres sion
mé mé tique cou rante, usuelle, spé ci fique au lan gage quo ti dien de la
pla te forme Tik Tok. Ces ré ap pro pria tions par dé fi ge ment sur Tik Tok
posent ainsi la ques tion de la per ti nence de la no tion de mème « faits
mai son » sur cette pla te forme.

3. Les mèmes « faits mai son » : un
défi de créa ti vi té
Le mème tout court se dé fi nit in trin sè que ment par rap port au défi de
créa ti vi té. Mais il se trouve que dans le cas des mèmes «  faits mai‐ 
son », l’ob jec tif est d’au tant plus fort. La per son na li sa tion donne par‐ 
fois aux mèmes un sta tut ar tis tique, qui amène à poser la ques tion de
la pa tri mo nia li sa tion de cer taines ré fé rences au sein d’une culture
don née. La prise de vue, la lu mière, l’art du dé tour ne ment, la mise en
scène re lèvent sou vent de gestes éla bo rés.

40

Dans la par tie pré cé dente, nous avons in sis té sur le fait que les
mèmes «  faits mai son  » se met taient au ser vice d’un ren for ce ment
des liens so ciaux. C’est tou jours le cas dans les exemples que nous
pré sen tons ici. La so cia bi li té n’est pas iso lée du geste créa tif puisque
le mème a pour prin cipe de se réa li ser dans une dia lec tique in di vi‐ 
duel/col lec tif. Ce sur quoi nous in sis tons dans cette par tie est le fort
degré de ré ap pro pria tion créa tive qui a pour but, pour l’in ter naute,
de mettre au défi sa com mu nau té, tout en met tant en avant sa créa ti‐ 
vi té, sa touche per son nelle (et cela aux deux ni veaux de l’in ter pré ta‐ 
tion et de la re pro duc tion sus ci tée). L’in ter pré ta tion des mèmes met
au défi les in ter nautes dans la re con nais sance des élé ments cultu rels
par ta gés. C’est le prin cipe de la chasse aux œufs (phé no mène des
Eas ter eggs). Les ré fé rences ca chées ap par tiennent à la mé moire col‐ 
lec tive de la com mu nau té de par tage. Les in ter nautes prennent plai‐ 
sir à iden ti fier la ré fé rence. Et le par tage de mèmes « faits mai son »
les met éga le ment au défi de faire de même ou de faire mieux.

41

Pour re ve nir à l’ana lyse de notre cor pus, la pro blé ma tique qui se pose
est que les ima gi naires col lec tifs les plus mo bi li sés par les usa ger.ères
ap par tiennent à une culture do mi nante de masse. Leur ré ap pro pria‐ 
tion ar tis tique dé pend d’un nombre res treint de ré fé rences de mèmes
ap par te nant à l’uni vers du chat. Mais sans ce rap port à cet uni vers
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très sté réo ty pé, la chasse aux œufs in ter pré ta tive ne fonc tion ne rait
pas (ou moins bien).

Les trois types de ré fé rences les plus ren con trées dans le cor pus étu‐ 
dié sont les sui vantes  : ré fé rences à la série Squid game, dé tour ne‐ 
ment de l’image macro Woman Yel ling at cat et ré fé rences au mème
Nyan cat et au cat- lebrity Grum py cat. À tra vers ces re prises éla bo‐ 
rées, ces ré fé rences ac quièrent un sta tut pri vi lé gié. Elles de viennent
des ob jets d’at ten tion au sein de la culture nu mé rique, ce qui pose à
nou veau la ques tion de la ten sion entre ap pro pria tion créa tive et ins‐ 
tru men ta li sa tion de la part des pla te formes socio- numériques (en
lien avec l’éco no mie de l’at ten tion) et des in dus tries créa tives
(puisque cer tains mèmes sont à la base d’un mar ché flo ris sant d’ob‐ 
jets pop en ré fé rence à l’uni vers du chat).

43

Le Nyan cat est re pré sen té dans de nom breuses pho to gra phies où la
lu mière est dif frac tée, fai sant ainsi ap pa raitre une sorte d’arc- en-ciel.
Dans d’autres réa li sa tions « faites mai son », le Nyan cat est re cons ti‐ 
tué à par tir du chat do mes tique. Celui- ci est cus to mi sé, dé gui sé. Son
corps est sty li sé en pop- art arc- en-ciel.

44

Grum py cat la ré fé rence la plus citée sur Tik Tok, et cela n’est pas
éton nant car il cor res pond ty pi que ment à la culture de masse évo‐ 
quée pré cé dem ment. En de hors du fait qu’il s’agisse d’une ré fé rence
im pul sant la vi ra li té (ha sh tag #Grum py cat), les in ter nautes se servent
de la re pré sen ta tion de l’hu meur né ga tive pour par ler de leur in ti mi‐ 
té, sou vent au se cond degré. Ils s’amusent à pho to gra phier leur chat
lors qu’il fait une mi mique as so ciée ou uti lisent les filtres dé for mants.
Le chat fait l’objet de dif fé rents défis le met tant en po si tion in dé li cate
(on lui tire la langue, on lui coupe les griffes) et sa ré ac tion est as so‐ 
ciée au chat fai sant la moue. Le pa ral lèle se fait aussi avec l’«  hu‐ 
main.e », pour s’amu ser à trou ver son « ani mal mème de chat totem ».

45

Le type de mème « fait mai son » ren con tré le plus fré quem ment dans
le cor pus étu dié cor res pond enfin à la ré ap pro pria tion hy per tex tuelle
réa li sée à par tir d’une image macro connue. Dans qua si ment tous les
exemples ren con trés, il s’agit tou jours de la même image  : Woman
yel ling at cat 5. Dif fé rentes va ria tions sont ren con trées. La com pa rai‐ 
son vi suelle entre le chat et le chat do mes tique est très cou rante. Elle
per met par ailleurs ou ver te ment de créer de la com pli ci té entre vé‐ 
gé ta riens.
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Les dé tour ne ments s’éloignent par fois très lar ge ment de la ré fé rence
ini tiale, comme dans le der nier exemple ac ces sible via le lien <http
s://www.ins ta gram.com/p/CY04zE7MNBL/> où l’as siette de lé‐ 
gumes est rem pla cée par un té lé phone mo bile (ce qui re joint à nou‐ 
veau la pro blé ma tique de la chasse aux œufs).

47

Enfin, sur Tik Tok, de nom breuses mises en scène mettent le chat
blanc au cœur de l’ac tion. Les dé cli nai sons se font grâce à l’image ani‐ 
mée. L’as siette de lé gumes (sou vent des bro co lis) consti tue le dé no‐ 
mi na teur com mun. Et les ha sh tags ont une im por tance cen trale
(#Smud ge lord, #Smud ge the cat).

48

À tra vers cette ana lyse, on voit à la fois se des si ner une im pli ca tion
très forte de la part des créa teur.trices, qui sou haitent ex pri mer leur
sub jec ti vi té à par tir de réa li sa tions non pré for ma tées, ainsi qu’une vo‐ 
lon té d’ap par te nir à un uni vers de ré fé rences cap teur d’at ten tion. Ce
sont bien les ré fé rences les plus (re)connues (et les plus lu cra tives)
qui sont ré in ves ties. Selon les ré seaux, on voit que la di men sion stra‐ 
té gique de vi si bi li té varie, Twit ter se dé mar quant no tam ment par sa
fonc tion conver sa tion nelle et Tik Tok par sa culture du défi.

49

En conclu sion
Les dif fé rentes formes de mèmes construits à par tir d’images macro
four nies par les pla te formes cor res pondent à la ma jo ri té des réa li sa‐ 
tions mé mé tiques par ta gées. Sur Tik Tok, des images ani mées sur
fond vert ac com pa gnées de bandes so nores vi rales per mettent dé‐ 
sor mais une ré ap pro pria tion aisée et ra pide. Le pré for ma tage tech‐ 
no dis cur sif est un élé ment fa ci li tant le dé tour ne ment et le par tage.
Dans le cas des mèmes «  faits mai son  » (et pré ci sé ment de la
deuxième ca té go rie cor res pon dant aux ré ap pro pria tions hy per tex‐ 
tuelles), la pro blé ma tique est dif fé rente. La mo ti va tion de par tage
d’images n’est plus liée à la fa ci li té ou la ra pi di té. Les usa ger.ères pré‐ 
fèrent créer à leur ma nière en dé lais sant les ou tils nu mé riques par ta‐ 
gés. La créa tion se fait au tre ment et l’af for dance tech no dis cur sive se
me sure dif fé rem ment selon les pla te formes.
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La marque de fa brique des mèmes est de créer un conte nu simple,
hu mo ris tique et créa tif dans le but d’être par ta gé et/ou dé cli né à son
tour. La créa ti vi té est le mo teur de cette culture du par tage et plus
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par ti cu liè re ment de cette culture du défi… de créa ti vi té. Se ré ap pro‐ 
prier un conte nu mé mé tique est une ma nière d’ins crire sa sub jec ti vi‐ 
té, sa sin gu la ri té et sa créa ti vi té. Dans le cas des mèmes « faits mai‐ 
son », on voit que ce défi de créa ti vi té est pous sé à son pa roxysme.
Les mèmes «  faits mai son » per mettent d’ex pri mer une sub jec ti vi té,
de s’éman ci per so cia le ment, po li ti que ment et ar tis ti que ment tout en
ma ni fes tant un désir d’ap par te nance so ciale.

L’ana lyse du cor pus de mèmes «  faits mai son  » réa li sés à par tir
d’image de chats a de plus mis en avant l’im por tance des dy na miques
d’in ter ac tion au sein de com mu nau tés de par tage. Le défi de créa ti vi‐ 
té est cen tral dans un contexte de so cia bi li sa tion. Les membres de
ces com mu nau tés créent du lien so cial grâce aux mèmes, dans des
contextes po li tique ou mi li tant. Le mème « fait mai son » ren force de
la sorte la so cia bi li té nu mé rique en tis sant des liens de com pli ci té en‐ 
core plus forts que dans les mèmes or di naires. La sub jec ti vi té – qui
est ins crite dans la créa tion sen sible – donne de plus une cou leur
per son na li sée aux pu bli ca tions. La so cia bi li té se sa ture ainsi d’af fec ti‐ 
vi té nu mé rique. « Je me mets en scène », ou « je mets en scène mon
chat do mes tique, mon com pa gnon de vie ». Ces mor ceaux choi sis de
l’in ti mi té aug mentent le degré de sub jec ti va tion. La so cia bi li té
construite à tra vers le par tage de mèmes « faits mai son » est donc à
la fois liée au degré d’ex ti mi té et à l’af fec ti vi té.
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En pers pec tives, les mèmes « faits mai son » ac cordent enfin un nou‐ 
veau sta tut aux mèmes de chats connus. Ils contri buent quelque part
à la pa tri mo nia li sa tion des mèmes à tra vers leurs dé cli nai sons créa‐ 
tives. La va lo ri sa tion de ce pa tri moine im ma té riel se fait en col lec tif.
La chaine de ré ap pro pria tion des mèmes (mais aussi d’autres ré fé‐ 
rences cultu relles connues) a pour consé quence une mise en mé‐ 
moire col lec tive. Les mèmes de chats connus et les mèmes tout court
se trans forment en dé fi ni tive peu à peu en ob jets cultu rels ap par te‐ 
nant à une tech no mé moire du web 2.0. Mais cette re marque est à
nuan cer car l’obs tacle ma jeur à cet idéal de la culture du par tage est
lié au mo dèle éco no mique de ces pla te formes ca pi ta listes (gé né ra‐ 
teurs de mèmes et pla te formes socio- numériques). Res tent bien en‐ 
ten du au centre des pré oc cu pa tions : la course au clic, aux « j’aime »,
la quête de vi si bi li té et d’at ten tion au près des an non ceurs et la quête
d’at ten tion des usa ger.ères, bom bar dés de pu bli ci tés… d’ob jets pop de
#Cha tons Mi gnons de toute sorte.
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das) et al lant de 2012 à nos jours en ce qui concerne les cat- lebrities.

2  Le sel fie cat est un néo lo gisme pro po sé pour dé si gner une double pra‐ 
tique. Il cor res pond d’une part au par tage d’une photo en mode sel fie, per‐ 
met tant de mettre en va leur la re la tion so ciale et af fec tive créée entre
l’« hu main.e » et son chat (forme de sel fie graphe de l’« hu main.e » en com‐ 
pa gnie de son chat). Il dé signe d’autre part une mise en scène pho to gra‐ 
phique pou vant feindre la prise de photo par le chat lui- même (forme d’an‐ 
thro po mor phisme).

3  Cam pagne de com mu ni ca tion « Chaque geste compte » https://www.in
s ta gram.com/p/CK8dYP5pf0F/ (fé vrier 2021)  ; Cam pagne mise en place
« Pass culture » https://twit ter.com/Em ma nuel Ma cron/sta tus/1488169601
498337289 (jan vier 2022).

4  Le mème bap ti sé « Vi bing cat », entre autres noms, cir cule de puis 2007
via les ré seaux socio- numériques. Il re pré sente un chat blanc qui danse au
rythme des tam bours du bat teur de rue turque Bilal Go re gen. En 2022, la
mu sique de ce même vidéo ap pe lé « Ievan Polk ka » est de ve nue l’une des 10
« ten dances mu siques » les plus vi rales sur Tik Tok.

5  L’image « Woman yel ling at cat » – image macro ou tem plate – est très
connue. Elle est dé si gnée de dif fé rentes ma nières  : «  Femme qui crie  »,
« Smud ge lord cat ». L’image des deux filles est ex traite d’un épi sode de té lé‐ 
réa li té éta su nienne da tant de 2011 (la femme qui crie est Tay lor Arm strong).
Et le chat blanc fai sant une mi mique de dé goût de vant son as siette de lé‐ 
gumes a été pu blié 7 ans plus tard sur Tum blr. Ce chat blanc est nommé
Smud ge lord cat. La fu sion des deux vi suels par jux ta po si tion que consti tue
le tem plate ac tuel date de 2019 seule ment.

Français
L’art du dé tour ne ment est au centre de la pra tique mé mé tique unis sant les
adeptes de mèmes. Les ré ap pro pria tions mé mé tiques se réa lisent à tra vers
dif fé rents de grés de fi dé li té aux dis cours d’ori gine. Parmi ces formes de ré‐ 
ap pro pria tion, une forme d’ex pres sion mé mé tique se dé marque, que nous
avons dé si gnée par l’ex pres sion  : « mèmes “faits mai son” ». Ces mèmes se
ca rac té risent par un fort degré de va ria tion, où la ré fé rence ini tiale est par‐ 
fois dif fi ci le ment iden ti fiable. L’ar ticle met en lu mière les spé ci fi ci tés de ces
pra tiques mé mé tiques au sein des com mu nau tés de par tage à par tir de
l’ana lyse d’un cor pus de 192 mèmes « faits mai son ». Tous ces mèmes – issus
de Twit ter, Ins ta gram et Tik Tok – ont la par ti cu la ri té de par ta ger des
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images de chats. L’ana lyse met au jour deux ob jec tifs com mu ni ca tion nels
croi sés : ren for cer les liens de so cia bi li té et dy na mi ser la créa ti vi té.

English
The art of mis ap pro pri ation is at the cen ter of the memetic prac tice bring‐ 
ing to gether memes fans. Memetic re appro pri ations occur through vary ing
de grees of fi del ity to the ori ginal dis course. Among these, a dis tinct ive form
of memetic ex pres sion stands out, which we have termed: “homemade
memes”. These memes are char ac ter ized by a high de gree of vari ation,
where the ini tial ref er ence is some times dif fi cult to identify. The art icle
high lights the spe cificit ies of these memetic prac tices within shar ing com‐ 
munit ies based on the ana lysis of a cor pus of 192 “homemade” memes. All
these memes – sourced from Twit ter, In s tagram, and Tik Tok – share the
par tic u lar ity of fea tur ing im ages of cats. The ana lysis re veals two in ter sect‐ 
ing com mu nic at ive ob ject ives: to strengthen so cial ties and to in crease cre‐ 
ativ ity.
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