
SflJYdSg. SJNIYdNfl

sq;8uo3 'ar3o1oqc,{sdornau u1 q I

uâ uorluuuoJuJ,l lâ .urrrur." 
t,

uorufl'y sso13'<<olruoloqctp snl(

':a31y'6-g6I Iuni 7I-EI.TUO
IBuorlBN anbolloc ol 

.<< 
slupJua r

.sanblqderBr

'sluuJue sâl snol u unurtuoJ ârr
âun,p uollsrnbce,l onb ac p ?ll tsa
atuesgrd el âp sed a,reler eu snl

âJqr.uou nu guoddur eqcuuld rud s

asserd snos 'y11 d .1ol 
Z 

..d00ç .t

'<< suu ç R g ep s93g stuegue,p er8c
glll?,or ul q a8raqrql np uour

(' dCZZ' 116t, A srrzd,aBoB,
'< uguntua sndtot ap anbxotuts a

sagrl senbrutuâJ sâl anb ,rcr sogsrl
lu_ârurutsur,l âp sruâlr sâp âlqtuâsur
rnb enrlsneqxa snld uorxelier eu
anb egru8rs rnb e3 .âlqrlJnpgr sB(

'tE-tZ-dd, .d961 ,77
'spud ',,llJc? lâ IuJo o8e8uu1,,

Lç'd,
',,uel:931y e

rr"Or{

salr

Jâblv,p ?lrsJâ^run



'âuurqcl IIHOECII)E]N : lâlord âP JâtlJ *
'Ja8lV,p ?lrslâ^ru1 'uollucnpE,l ep sacuâIcs 1a et8o1oqc,(s4 âp lnlnsul

'srnoJ ep sag8reqc stuutslssV-âr1JBW *

'ra81y,p glrsrâ^rufl

uoneonpg,l âp seJuoIJS te ar8o1oqc,(s4 ep lntpsul

' 
,,EI{rEZ,, - nel ep ecedse 'anbtpnl-otleds uouegdorddy

'erqr8uBuul uott€nuâr,eJ?J'uopuslpco'I

'soluueds sanbrter4

'epnuds tâ âluluâtuouuoJlnuâ uortruSo3 : sJalJ' slo4

urâlrêI I INIn9ugo
€TIFW IgVNlIg

*âuuqclgHJacI)gl:r€d
'6Slrlll}gl J âL{crêqcâr ep edtnbg

'NfIUgC-IV INYdNfl,'I ZÏHJ fJVdSg,'I gO
gnÔI(nl Nolruudouddv'gztlllN9oJ NolrvunJSnurs

'guglovcNv-I NoIJvISNrugclu : sgJvdsg'sùNvdNg



RECFiERCHES LINIVERSITE D'ALGER ENFANTS - ESPACES

INTRODUCTION
PRBSEI\TATION DE LA RBCHBRCHE

Notre recherche comporte trois volets proposant, chacun, des
opérations visant à étudier I'intéraction entre des conditions
d'environnement physique et social dans lequel évolueirt les enfants, et
des processus psychologiques liés à la structuration spatiale; I'hypothèse
générale étant qu'à environnement différent, expériences spatiares
différentes et différemment srructurée (Pêchew, 1990). Au delà de la
nécessaire description des conduites et de leur catégorisation, on cherche
leurs déterminants, leurs conditions dynamiques d'évolution, selon des
procédures de recueil d'informaiion 'de type expérimental,
quasi-expérimental ou éthologique.

Les trois volets se différencient donc par le processus psychologique
mis à l'étude, à savoir le mode d'appropriation spatiale-cognitive,
langagière, ludique et la procédure de recueil des données.

Chacun des trois chercheurs de l'équipe algérienne traite un volet
précis de la recherche : (

- La structuration cognitive de I'espace, par (BENABI M)
- La référenciation spatiale langagière, par (DERGUINI M)
- L'appropriation ludique de I'espace, par (MEKIDECHE T)

Les résultats de notre recherche en cours de traitement feront l'objet
d'une publication ultérieure.

Les 3 volets du projet et leur problématique globale.
c'est en fonction des différents espaces offerts à I'enfant et dans

lesquels il est appelé à évoluer que :

1 - s'élaborent ses différentes modalités de localisation spatiale

2 - se construit son système de la référenciation spatiale langagière

3 - se structurent ses activités ludiques et ses expériences ludiques de
I'espace.

La recherche a pour objectifs :

1 - d'identifier les déterminants de ces trois modes de transaction
espaces- enfants : cognitive, verbale, ludique.

2 - de dégager les types d'expériences de I'espace sous-jacents à ces
formes de ransaction spatiale mises en oeuvre.

3 - de procéder à une analyse différentielle de ces trois modalités

de I'espact

4 - Le but final est
modalités d'expérience
r'écu spatial.

Chacun des trois vr
l'équipe de recherche et

Cette problématique
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expériences de I'espace r

L'espace est ici env
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d.e normes sociales, écor
iequel sont inscrites les '

Nous nous intéres
desquelles I'environnen
I'espace et la constructio
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RECHERCHES LINIVERSITE D'ALGER E\TANTS - ESPACES

ler Yolet

'' STRUCTURATIOi\ COGN{ITIVE DB L'ESPACB''
INTRODUCTION

"Le- 
concept d'espace au même titre que celui du temps, de la causalité

et de la substance, constitue un cadre-de référence indispensable à la
construction du monde qui nous entoure. Cependant, si I'espace est une
condition nécessaire à l'élaboration de toute connaissance, il peut
également devenir un objet de connaissance. Il se diversifie alors , en
"objets" scientifiques dont i'étude varie avec les méthodes d'investigaiion
et les modèles propres à chaque courant : les mathématiciens s'intéréssent
aux espaces mathématiques, les astro-physiciens à I'espace cosmique, les
psychologues aux espaces psychologiques...

La diversité et I'ambiguïré de ce concept dénotent d.e sa complexité et
qui veut étudier I'espace, se doit de définir celui auquel il s'intéresse.
Pour notre part, le.choix s'estporté sur l'étude de I'espaèe psychologique,
réalité physique où nous évoluons er que nous percevons. il est tj riuii
d'une construction individuelle, cÉu Chacun dé nous se construit son
espace, rien n'est donné à I'avance.

Pourquoi ce! intérêt pour la connaissance de I'espace et
particulièrement chez I'enfant algérien ?

. L:l aménagements du tissu urbain, conséquence du surpeuplement
des villes, donnent accès à un cerrain type d'ha6itat requel ne^répbnd pas
toujours aux.aspirations et aux modes rle vie des familles algèrienries,
souvent surdimensionnées. Dans un tel contexte, s'obseÀrent dei
distrubitions et réorganisations perrnanentes des espaces interieurs qui ne
seront pas sans conséquences sur I'enfant dans sa construction el son
vécu de I'espace; si l'on considère que ce vécu est le résultat de
transaction enfant / milieu . Les questions que nous sommes alors amenés
à nous poser, seraient :

- A quelle réalite spaciale accède I'enfant ?

- Queile est son organisation e[ sa représentation de |espace compte
tenu des experiences vécues de cet espace ?

1. APERCU THEORIQUE

Avant d'aborder la genèse de I'espace et de sa représentation chez
I'enfant, il convient de faire une prernière distinction entre différents
types les espaces perceptifs (visuel, audif, tactil,....), les espaces
physiques et les espaces mathématiques.

A- Les espaces percep
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RECI{ERCHES LINIVERSITE D'ALGER E\TANTS - ESPACES

3 - La géométrie projective

.une géométrie sert de transition enrre Ia topologie et la géométrie
euclidienne ; la géométrie projective. c'esi càue des 

"relations
perspectives par rapport à un point de vue. Seules les d.roites se
conservent au cours des déplacements.

Toutes.les -propriétés .de.s espaces topologique et projective se
retrouvent dans I'espace euclidien.

.. . 
L'espace physique, celui dans lequel nous vivons est euclidien, mais

il n'est pas sûr que l'espace perceptif ét représentatif le soit. Même ji c,est
le cas chez l'adulte, le jeune enfânt n'utilise pas d'emblée le système de
relations euclidiennes entre les objets.

C - La genèse de I'espace

Pour PIAGET, I'espace est le résultat d'une élaboration intellectuelle
de relations non données au départ, mais naissant de I'action et de la prise
de conscience du lien entre la perception et le mouvement. Il en réiulte
que c'est donc I'activité même de I'intelligence que de construire I'espace.
Mais pour y arriver il^faut que l'enfant irouve-une unité de mesurô qui
n'est pas donnée toute faite.

L'enfant va donc construire son espace en deux temps : au niveau
sensori-moteur puis au niveau représentâtif.

a - L'espace sensori-moteur

.. Pér qu'il est capable de coordonner sa vision et sa préhension,
I'enfant se lance à la découverte des objets dont il extraif toutes les
propriétés, car pas plus que I'existence des objets, leur invariance, leur
permanence ne sont. pas des propriétés du monde physique; ce sont des
notions consrruires à partir dè I activité du sujet. ÈtÀcËr accorde une
]mportance primordiale à I'action du sujet dans la genèse de I'espace.
L'enfant y,engage aussi bien ses fonctions perceptiuei que motriceJ. par
exemple, dans ses déplacements, et par les manipulationi d'obiets, il pèut
saisir la notion de distance, de longueur, en approchant ou en éloigirant
ces objets..Il apprend à maîtriser I'espace en action, à s'y morivoir,
comme à déplacer les objets. cependant, il n'est pas encore capable de sé
repré.senter I'espace sans agir.-Le point cie départ se sitùe dans la
motricité et un décalage de plusieurs ânnées séparè le plan de I'action du
plan de la représentation de celle-ci.

b - L'espace représentatif

Le passage de la perception à la représentation se fait lentement et
progressivement. Car percevoir un objet dépend de son contact direct,
mais se le représenter, nécessite, soit de l'évoquer en son absence, soit dele comparer mentalement à un aulre non perçu actuellement. La

::présentation proiong
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Nous concluons par le fait que la consrruction cognitive de I'espace
n'est pas innée, mais repose sur itacquisition précoce dà rapports spatiaux
acquis dans I'action et I'expérimentation individ.ueliés, au stad.e
senson-moteur, avant 2 ans. Les mouvements ser.siront de base à \a
sémiotisation d,e lespace quï devient représenté. cepend,ant lévo\ution
qui va mener I'enfant de 1a perception d'un espace indifférencié à celle
d'un espace structuré, est conditionnée par un ensemble de facteurs,
co.mplexes : la maturation nerveuse, I'expérience acquise en fonction du
milieu physique, et I'action du milieu social.

.c'est précisément l'effet du milieu physique et |action du milieu
socia\ sur le développement des connaissances spatra\es qui nous
intéressent.

Nous considérons en effet qu'il existe un lien entre re développement
des connaissances spatiales et les expériences acquises au coniact du
milieu de vie de I'enfant.

A - En nous inscrivant dans ce qui précède, notre h)'pothèse est
posée comme suit :

Les enfants appafienant à des milieux de vie différents du point de
1ye , de I'organisation de l'espace, développement des cônd,uites
différentes au cours d'une éprèuve de iocaristion spatiale de sites
topographiques.

La référence à I'existence d'un lien entre l'appartenance sociale et les
modalités.de.l'expérience spatiale est implicite dâns notre hypothèse. En
effet, les étude interculturelles et intergroupes montrent largement que les
milieux de vie différents offrent des eipériènces différentei à I'enfant.

L'action du milieu social peut être abordée à travers deux
composantes:

1.- la-qu.alité des expériences qu'il fournit à l'enfant, auquel cas il est
appréhendé à travers ses aspects matériels;

. ,? - La ,qualité .des é_changes avec les membre de I'entourage,
médiateurs des relations de I'enfant à I'espace. En effet, l'entourigé
intervient dans I'orgalisation des objets dans l'espace, dans ja
dénomination des localisations, mais aussi dans les différents modes
d'appropriation de I'espace familial par I'enfant.

L'espace d'action est organisé et structuré par la famille et I'enfant ne
peut s'approprier que I'espace qui lui est assigné.

si ce milieu familial multiplie les opportunités et les objets
d'exploration, I'expérience spatiale n'en sera-que prus riche. En eifet,
toute activité motrice est action dans un espâce ôrienté. De plus, les
objets environnants sont dotés de caractéristiques spatiales' (fo'rme,

'ientation), leur manipulati
:lrnsmlction des repères spatia
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C- Description de l'épreuve
L'épreuve comprend deux parties :

Première partie
L'expérimentateur et I'enfant sont assis face à face ; les deux

paysages sont disposés côte à côte, selon la même orientation.

- L'expérimentateur attire I'attention <le I'enfant sur I'identité des deux
schémas dont I'un est attribué à l'enfant, I'autre à I'expérim.ntuiéui.
celui-ci place I'un des bonshommes sur le toît de la mâison ;;À;;;
demande à I'enfant " de placer. I'autre bonhomme dans son paysage,
exactement au même endroit ". ljn autre exemple est oonire, plis
l'épreuve proprement dite commence. L'expêrimentateur donne
successivement à son bonhomme douze positions': A, B, L, C, F, H, E,
D, J,.K, G, \( Fig.l ). Pour chacune dô ces posirions, ia ôonslgn"'eii
identique ( cf. ci-dessus ).

Deuxième partie

. L'expérimentateur fait subir à son paysage une rotation de 1g0o en
attirant l'attention de l'enfant sur cette rôtàtion ; il lui fait remarquer que
tous les éléments du site ont conservé leur place. La familiarisatircn avec
la nouvelle situation s'effectue à I'aide de dùx exemples dont la consignà
est .identique à celle. de 

^la 
pr_emière partie. L'ordre des positionr"du

bonhomme n'est plus la même. Il devienl : B, D, G, A, L, E, k, I, J, H, C,
F. Si pour la première position de cette seconrie partie, I'enfânt'se tio*pé,
I'examinateur est en droit de le reprendre. Lâ durée de i'épreuve èsi
d'environ 10 minutes.

La passation ne présente aucune difficulté.
D- But de l'épreuve et description des retations spatiates

impliquées
selon LAURENDEAU - PINARD, l'épreuve vise essenriellement à

dissocier deux niveaux de conduites i d'une part les conduites
pré-opératoires basées sur des relations topologiques élémentaires
(vois.inage, enveloppement ), ou sur des ihtuiiioâs projectives 

"ieuclidiennes non coordonnées avec_ primat du point de 
^vuê du sujet,

d'autre part le niveau opéraroire où des relations iopologiques s'intègrËni
*nr yl sys.tème de relation à la fois projectives ^et 

eùctioienn.r, "uue.
disparition de l'égocenfrisme spatial.

læs diverses emplacements dans I'une ou l'autre partie de l'épreuve,
ne présentent pas tous la même difficulté. pour certâins d'entre eux, la
considération successive de plusieurs voisinages peut suffire à déterminer
la solution correcte ;.c'e.st le cas en particuliér dè I'item c. pour d'aqtres
emplacements topologiquemenr sèmblables, l'addition de simptes
correspondances perceptives ou de relations projectives primitives peut
assurer un placement correct. ce n'est pas le-cas des items I,J,K,L, qui
requièrent, pour être réussis, des coordinations plus complexes.

.d3R{HAM D. MOI-EI
:_:- P.

3R.ESSON, COMBAF
?.:";I-LARD, DE REUZI
:* -.rdque. PUF, 7974,1

:.i"ll-LY R. - ApprocL

t:--::..iration. PUF, 1978

' 
- RCAT L. - L'enfant e

::1.CET J. - La construc

:: \::silé (6ème édition,

;:"l.CET J., INHELDER
i'.:::.. PUF,581 P.

'-"- R.PILLOT E. - La pe.

T::::i de psychologie exl

-. * R.PILLOT E., GREC

- :::s:émologie de I'espa

{ - RE\DEAU et PII
-:::":ii. PariS, presses Ur

it



'g96l 'âcu€Jc âp sâJrulrsJâ^run sâssâJd 'slrBd 'tuc-J:j:-

âp sâlErleds suortou sâ.rQrr.uârd seT - '(tt{vNld 1â nvaclNE.utt -

'd LL|, '?96I 'Cnd'sltud 'ârsdsâ,Iâp âr3olotuglsld; -
- 'hIIUDVES 'JECVId '-Iit1y\JYH 'EZiUD Of,IUD ''E JO-ITIdd l-"'

'gLl'L6 'Eg6I 'Cnd 'sl-rBd '9 'lo^ 'aptuaruugdxe er8o1oqc,(sd ep grlî:
'JEDVId 't'ASSIVUC 'd ul ecEdsâ,I âp uondâcrêd €-I - 'E JO-ITdd-1.,

'd I8ç'Cnd'sljri
'tuuJuâ,I zâr4r â3€dso,l âp uorlutuesgrdâr T?-I - 'g ugc-IaHNII ''t Jgcyli

' 
d Zrt ( U1f 'uotllp? auQg ) gttsârN ::

xneq3elecJ 'letgqcnâN 'luuJue,l zâqc Iâ9r np uorlcnJ]suoc €-I - 'f JgDYii
'd L1Z 'spud '9L6I 'Cnd 'acedse,1 tâ tuuJuo,'I - '-I JVf,U:j -

' 
d LgI'sped'g16l'cfld'uonernlcrt.::

us êp 1a ecedse,l ap sanbr8oloçed-oqc,(sd seqco:ddV - 'U À-I-iIyC
'd LZE'slred'tL6I'Cnd'enbr8o1o::

ecedse,l p larodroc acudse,l eC - 'JO'IlIdUnA'Izn!ft1 AC'CfIIVl'IIf i .CNV]TIND .NE-I-INJ .ÎTA\NV-I OP JUVSWOJ 
.NOSSTUS

'd rt;
'uuuuâtspJ '9161 'ecedse,l ep er?o1oqc{sd - 'SE-IOW 'ç1 hlVHVUgy

sIHdvucoIlflg

- 
'sêxelduroc snld suortuurl

rnb _'1'y'1'I suelr sep sric a1 sed ii
lned senrlrrupd senncalord iuortulc
saldurrs 

' 
àp' uourppu,j ,selquiqù

se4he,p Jnod 'J ruâll,l âp JârlncqJu
Jâuruuât9p q onJJns tnad se8eursroa,
u1 'xnâ_ aJruâ,p suruuâJ rno4 .9rinc
'ânnârdâ,1 ap erued âJlne,l no âun,l

Jon€ 'souuQrprlJno le senrtcafo:d st
1ue-r8q1ur,s sânbr8olodot sùortela: si
'1e[ns np ân^ âp turod np luurpd
1â senuce[o:d suorlrnlur sâp Jns
saJr?tuâr.uglg senbr8olodot suortel
sâtrnpuoc sel uud âun,p : sotrr
R luâtuollât1uêSsâ esr,r enne:dg,l ,(l

salurluds suorlBloJ sap uoJldr.rcr
'9llncuJrtr

lsa. o,rno'Idg,l âp âgrnp E-I .erpuoJc
'OdluoJl as luuJuâ,I 'arlrpd apuoJOS el
'J'H'r'I'>{'E'-I'v'c'q'g : 1uar.
np^suottrsod sep ârpJo,-I .erued er
auSrsuoc ul luop selduexà xnâp âp o
ca^e uo_rleslrulllurp,J e1 .acu1d Jnâl â
enb ranb:uruêr llp.J Inl II : uorlutoj âi
uâ o0gl âp uorl€toJ âun e8es,{ed uc

lsa au8rsuoc u1 'suorlrsod sac âp âu
'A'H 'C 'J '-I'g 'V : suorlrsod ezn<
âuuop Jnêl€luotuuadxa,l 'aJuâur
slnd '9uuop tsa aldruaxe ornu uf
'a8us,{ud uos su€p âruuor{uoq âJtn
te e8nor uosrutu el ep lJot al Jns s1
'Jnoleluâtuu9dxe,1 p âJlnB,l,1uugua,1
xnâp sâp .âlluepr,l Jns lu€Juâ,I âp uo

'uouPtuolJo or.ugr.u BI uolâ
xnâp sâl i ecug R âo€J srsse luos

: sarl

lgsaJVdsE 
_ 
sJNVÀ\f uEcTV,A AJISUA^INn



32 RECHERCTMS UNIVERSITE D'ALGER

/ome Vslsf

ESPACE VECU ET ESPACE REFERE

L'homme ffansforme I'environnement physique qui contient ses

activités. Il en résulte des milieux différemment structurés du point de
vue de I'espace, npn seulement selon les milieux physiques initiaux, mais
aussi selon "les groupes humains" (au sens des anthropologues).

Du fait de la nécessité de structurer I'espace qui ccntient ieurs
activités, les groupes humains ont donné à la " structure " résultant de
leurs transactions spatiales, un ensemble de significations à situer tant au
niveau symbolique qu'au niveau des représentations sociales. cette
structure en rapport avec I'espace, donne lieu à un " çode spatial "
particulier qui trouve alors sa projection au niveau " mental, représentatif
". Ceci constitue alors notre espace de représentation spécifique. Nous
évoquerons I'importance de cet espace de représentation par le fait qu'il
joue un rôle fondamental dans I'aménagement du territoire, dans la
production et I'occupation du logement et dans la répartition de I'espace
urbain.

Espace de représentation d'une part, représentations sociales et
discours sur I'espace d'autre part : autant d'éléments analysables si I'on
veut y renconffer I'espace comme pratiques. Par pratiques spatiales on
entend I'ensemble des transactions opérées dans un espace pour y insérer
I'action de I'homme ou les objets nécessaires à son action. c'est
également I'ensemble des aménagements opérés dans cet espace pour y
faciliter les relations sociales. La lente élaboration de pratiques spatiales
donne ainsi à I'espace son contenu tant matériel que symbolique.

L'ethnologie de I'espace cr:nsidère que ces pratiques spatiales sont
constituantes et constitutives de I'identité sociale et culturelle. A ce titre
LEVI-srRAUSSl considère que les organisations spatiales sonr garanres
de I'identité sociale et culturelle et qu'elles en assurent la reproduction.
ceci est attesté par les résistances observées chez des groupes dont on a
modifié I'espace quotidien.

l.C lævi-Strauss:Tristes trcpiques. Paris collcctions 10.18, 1966.
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En d'autres terrnes, les opérations mises en oeuvre dans urie tâche de
localisation sont dépendantes des expériences de I'espace et des qualités
de ces expériences, plus précisément donc du vécu spatial.

Pour ce qui est de la maîtrise langagière des termes encodant
I'espace, le vécu spatial n'est que peu déterminant. De ce fait, un niveau
de performence égal au niveau lagagier va être observé chez des enfants
appartenant à deux groupes contrastés du point de vue du vécu spatial.

L'expérience est directement liée à celle relative aux opérations
portânt sur I'espace. La population est constituée des même sujets (50)
répartis en fonction de :

- âge et sexe

- niveau socio-culturel et type d'habitat

- langue (arabe algérois).

Le matériel, tout comme pour I'approche cognitive, est composé de
cleux paysages miniatures figurant une route croissant une voie ferrée et
cinq maisons mobiles.

L'enfant et I'expérimentateur sont assis I'un en face de I'aufre. A
cracun des deux est attribué un paysage et un bonhomme qu'il s'agira de
placer en un lieu précis du paysage.

I - Dans premier tQmps, il s'agira de tester la compréhension des
termes encodant I'espace.

L'expérimentateur donne une consigne de localisation à I'enfant qui
devra alors placer le bonhomme à I'endroit adéquat, sur le paysage lui
faisant face.

2 - Dans une deuxième temps, c'est I'expérimentateur qui place le
bonhomme en des lieux précis du paysage. L'enfant doit alors décrire les
configurations spatiales ainsi, réalisées, ceci nécessite alors le recours
aux terrnes encodant I'espace.

ce qui sera analysé c'est le niveau de compréhension des termes se

rapportant à I'espace, chez des enfants appartenant à deux gloupes
contrastés du point de vue du vécu spatial. Nous pensons que les
variables se rapportant au niveau socio-culturel et au type d'habitat vont
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De cette hypothèse est déduite notre hypothèse opératoire exprimée

comme suit:

Dans une tâche de localisation (épreuve de LAURENDEAU et

PINARD) les opérations spatiales observées chez les enfants sont en

rapport avec la qualité des expériences spatiales, avec le vécu spatial.

Les données obtenues aux épreuves de compréhension et de

productions langagières seront synthétisées et confrontées à celles

relatives à I'analyse des conduites opératoires mises en oeuvre dans des

tâches de localisation (approche cognitive).

Cette expérimentation nécessite que soit faite préalablement une

description du "discours sur l'gspace", en d'autres terrnes une analyse du

système qui permet la référenciation spatiale. La technique linguistique

utilisée à cette fin est le type componentielle; elle est dite "analyse

sémique".

Au plan méthodologique, notre approche est psycholinguistique et

expérimentale.

Elle est directement liée à I'axe relatif à la structuration cognitive
(opératoire) de l'espace, en rapport avec I'expérience vécue de I'espace

(approche effectuée par madame DERGUIND. Cene dernière approche,

tout comme la nôtre, s'inscrit dans la théorie néo-plagérienne.
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Qu'est-ce que la Zanka?

Lazanka se révèle êrre un espace d'enfant dans la ville, espace tout à
la fois ludique et éducatif. (MEKIDECHE T. , IggI)

La "zanka" n'est pas la rue au sens français du terme. Il n'y a pas
d'équivalent en langue étrangère. Et pour cause. Elle désigne I'espace
réservé à I'enfant dans la ville dite "arabo-musulmane", espace
intermédiaire tampon entre le "dehors", c'est-à-dire I'espace masculin et
le "dedans", espace féminin. s'il n'a pas accés au "dehors", il ne peut se
contenter du "dedans". Il ne peut être élevé seulement dans les 'Jupons de
la mère".

cela est à nuancer bien sûr, en fonction du sexe et de l'âge, le
territoire du garçon s'élargissant avec l'âge pour s'intégrer à celui du
"dehors" de l'homme, celui de la fille se rétrécissant pour se restreindre à
celui de la femme et du "dedans".

c'est un espace éducatif. Les familles considèrent I'expérience de la
zanka comme nécessaire à la socialisation de I'enfant. L'enfant doit y
acquérir des habiletés indispensables à sa vie sociale d'aujouri'hui et de
demain, apprendre à se comporter, à se 'débrouiller" seul, sans le secours
de i'adulte, avec ses pairs, ses aînés en âge et ses cadets. Il doit L.1... .

jÀ4 ., -.; ri.r (1). L'adulte considère qu'il n'a pas à se préoccupei,
ni à intervenir dans ce que vit ou fait I'enfant dans cet immense champs
d'expérience sociale qu'il lui offre. c'est son monde propre où il est
pratiquement libéré de I'autorité adulte mais sans en être isolé et
ségrégué, il doit y procéder à une partie de son autoconstruction, celle de
l'éducation formelle et explicite que l'institution scolaire n'assure pas.

concrètement, la "zanka" est tout espace extérieur proche, centré sur
le domicile et à la libre disposition des enfants. Elle constitue donc
I'espace immédiat entourant le logis familial : porches de maisons,
escaliers et cages d'escaliers, esplanades ou trottoirs, petites ruelles,
impasses, talus, terrains vagues du quartier, etc.
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III . QUESTIONS ET HYPOTHESES

A - Les modes d'appropriation de I'espace ludique

Question no I : Existe-t-il un lien entre les caractéristiques spatiales,
de l'espace zanka et la façon dont les enfants se répartissent, se
regoupent et développent leurs activités ?

Hypothèse no 1 : oui, les activités spario-socioludiques sonr,
environnementalement dépendantes. Il existe des portions d'espacc
possédant des caractéristiques topologiques et écologiques suscepriblesi
de favoriser ou d'induire ces activités. I

læs mode d'appropriation sont définis par : i

1 - l'importance et la durée d'utilisation des zones définies f

i
2 - les formes de regroupement et res types d'activités observées surf

ces zones.

Les descriptions de ces modes d'appropriation sont au nombre de
deux:

1 - les positions occupées par les enfants

2 - les activités déployées par les enfants et leur localisatiori .

Nous détaillons au point suivant, les démarches méthodologiques .

Comment concrétiser cela.

B- La gestion spatiotemporelle de I'espace ludique "Zanka,,

Question 2 : Quel type de gestion de l'espace zanka manifestent les
sujets ? Un modèle de polarisation successive des enfants sur différcntes
zones ou un modèle d'autorégulation manifestant une structuration
territoriale de I'espace, rraduction d'une hiérarchie sociale de la
communauté enfantine jouant dans Ia "rue" ?

Hypothèse 2 : oui. Il y a une structuration territoriale de I'espace de
jeu, c'est-à-dire un modèle d'autorégulation, modèle statique de gestion
de I'espace.
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de jeu s'élargit de plus en plus avec l'âge) pernet de saisir commenl
I'enfant se représente I'espace à partirde la "carte qu'il a dans sa tête", la j !;---i^ l,\ T. -

carte cognitive. Cela permet de savoir ce que l'enfant perçoit de I'espaceffi"mm;::-::-::. ^:'-:5.
qui I'entoure, quels sont les aspects, les éléments qu'il privilègie etc. ce * :;
qui est d'ailleurs très rarement demandé aux enfants. (3, 4, S, 10, lg, 20,* :_--
24). sltrtttli!:l i
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Les sujets.

Pour permettre la synthèse des résultats des
dans une perspective intégratrice des trois axes

sélectionnés sont communs aux trois études.
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trois études partielles 
*

théoriques, les sujets

[Il s'agit d'enfants de 8 à 12 ans, filles et garçons.]

Lieux d'observation (et d'expérimentation pour
recherches).
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Deux sites contrastés du point de vue architectural

- Un site à la périphérie d'Alger, avec habitat
immeubles à plusieurs étages et population à niveau
bas).

- Un site avec habitat horizontal du centre vrlle (habitat individuet)
avec population à niveau socio-économique moyen.
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