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LES REPRESENTATIONS SOCIALES DE LA VILLE 
CHEZ LES ECOLIERS DE DEUX VILLES 
EUROPEENNES, D'ARLES ET DE SPARTE: UNE 
APPROCHE COMPARATIVE 

AIiGLI ZAFEIRAKOU 

Resume - Dans le cadre d'un programme educatif realise en 1994 relatif au 
d-eveloppement historique de deux villes med.i!erra1'!eenneS, Aries (France) et 
Sparte (Grece), nous avons effecti une analyse des representations sodales de la 
vUle chez deux groupe4 d'tLeves, ages de douze ans, qui se sond rencontres, 
durant une semaine, respectivement aArles et a Sparte. L' emergence des elements 
centraux des representations sodales chez chaqu'un des deux groujJes d'eleves 
est mise en rapport avec leurs appartenances culturelles differentes. 
L'interpretation s'elabore a partir des dessins du plan de deux villes realises 
individuellement par les eleves de chaque groupe. Il s'agit id d'une reflexion 
exploratrice dans le cadre d'un~ recherche en cours. 

Introduction 

momparer la fac;on dont des jeunes eleves de deux pays europeens voient ce que 
I'on nomme le patrimoine culturel de la ville peut nous aider a eclaircir certains 
aspects de la coexistance de multiples identites culturelles ai' interieur de l' espace 
europeen. Par le tenne de patrimoine culturel de la ville nous entendons ici nori 
seulement tout ce qui implique dans la ville une valeur historiqu'e et archeogique, 
mais aussi les constructions et creations contemporaines.1 Comme nous alIons le 
voir, la sensibilisation de jeunes eleves de deux pays differents a leurs patrinoines 
culturels mutuels permet de ereer un espaee pour un mode original de dialogue 
entre ces jeunes sur tout ce qui a trait aux particularites et elements communs de 
leurs heritages culturels. 

Le choix de faire se rencontrer precisement des eleves d' Aries et de Sparte n'a 
pas ete aleatoire. Ces deux villes ont en effet des caracteristiques communes. 
Petites villes mediterraneennes -leur population est respectivement de 60.000 et 
20.000 habitants - elles sont, toutes deux, situees 11 quelques dizaines de 
kilometres de la mer et construites sur les rives de fleuves historiques, bien que de 
taille inegale.le Rhone et l'Eurotas. Les deux villes ont un riche passe historique. 
sur lequel nous ne revenons pas ici. Il suffit de rappeler que le tissu urbain d' ArIes 
remonte 11 I'epoque de sa fondation en 46 av. JC, par Julius Cesar. A partir de ses 
origines romaines, la transformation spatiale de la ville se poursuit a travers le 
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Moyen-Age, la Renaissance et les temps modernes dans une continuite 
remarquable, qui lui donne son aspect fortement organique, en fin de compte peu 
affect<! par des constructions modemes. La genese de la ville de Sparte est beaucoup 
plus fracturee, meme dans sa topographie. A partir la periode mycenienne jusqu' aux 
annees romaines, Sparte aurait. connu une implantation continue aux abords 
d'Eurotas. n s'en suit une periode d'obscurit<! (IV-VII siec1e) avant que la ville ne 
reapparalt durant la periode franque et byzantine sous la forme de la cite de Mystra, 
qui est par contre situee aux pieds desmontagnes de Taygetos, it une dizaine de 
kilometres de la Sparte antique. Progressivement abandonnee et tombee en ruine 
sous l'occupation ottomane, Sparte meme a ete refonde en 1834, au bord de 
l'Eurotas, sur le site meme de la Sparte antique. L'Etat grec venait alors de se 
constituer en Etat':'Nation autonome et avait besoin de quelques symboles forts. 
Cette Sparte nouvelle a evolue sur et a travers meme les restes antiques, tandis que 
des immeubles de beton dominent maintenant l'aspect de la ville. 

Si Sparte et ArIes se rejoignent donc sur le plan de la richesse de leur patrimoine 
culturel,l'histoire de leurs formes spatiales a et<! rythmee d'une fagon tres differente. 
Dans le cas d' ArIes on remarque une readaptation continue de ses constructions, 
sans coupures, ni deplacements de I'espace d'habitation depuis sa fondationjusqu'a 
aujourd'h~i, qui aboutit au visage actueI de la ville Oll cohabitent et s'entrechoquent 
des biltiments et des elements architecturaux de toutes les epoques. A Sparte, on note 
le jeu d'apparition-disparition, rupture-substitution qui se realise surtout dans le tres 
large espace d'habitation qui comporte la partie haute de la vallee de l'Eurotas avec 
le Menelaion, la ville actuelle de Sparte et Mystra. Dans la Sparte d'aujourd'hui, 
teUe qu'elle se presente tout au moins aux yeux d'un visiteur,les traces de ce passe 
n' apparaissent que difficilement. 

Dans les deux cas, la ville integre des epoques diverses, des rythmes architec
turaux plus ou mains hannonieux, des techniques de constructions et des inten!ts· 
sou vent contradictoires et antagonistes. C~pendant, en depit de ces contradictions et 
de ces heurts, la ville fonne le champ de la materialisation des orientations de la plus 
large communaute. Ce sontjustement ces 'consentements' de la communaute sur la 
ville, anciennes et recentes, pacifiques et violentes que des eleves fran'tais et grecs 
de deux ecoles des villes de Sparte et ArIes, ont etudies en mars et mai 1994. 

Rencontre et recherche 

Les reflexions que nous elaborons ici, sont fonnutees a partir d'une experience 
d'echange entre eleves frangais et grecs dans le cadre d'un programme d'echange 
a caractere educatif et culturel entre des ecoles des pays de l'Union Europeenne. 
Les eleves des classes de la sixieme de la Premiere Ecole primaire de Sparte 
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(11-12 ans) et les eJi;ves de la premiere classe du college Frederic Mistral d' Aries 
(11-12 aos) se sont rencontres a deux occasions pendant une semaine. a savoir a 
Sparte en mars 1994 et a Aries en mai1994. Pour I'elaboration et la mise en oeuvre . 
de chacun des programmes, les Mucateurs des deux classes collaborerent avec des 
archeolog\les, des architectes, des historiens de la ville et autres professionnels 
ainsi qU'avec des artistes de chacune des villes.2 

Notre recherche a ete realisee a Aries comme a Sparte pendant le programme 
Mucatif cite precMemment.3 Le but de la recherche etait d'etudier, dans les deux 
groupes d' 6leves grecs et fran\=ais la genese et le contenu de lenrs representations 
de leur propre ville et de celle des autres. La recherche profitait de conditions 
pedagogiques remarquablement propjees, ou justement I'intervention educative 
avait pour theme principal l'evolution historlque de deux villes. La recherche 
faisait partie integrante du programme dans la mesure ou Ies dessins des 6leves ici 
analyses, ant 6te elabores au cours du programme educatif. 

L'interet d'une semblable recherche est double. D'une part, sur un .plan 
theorique et a I"issue d'autres enquetes de la Psychologie Sociale s"ur les 
representations de la ville, explorer comment les jeunes se representent chacune 
des deux vill~s et en plus dans queUe mesure les deux groupes les representent 
differemmetit. L'hypothese est que,avec i'emergence des representations de deux 
groupes, certains aspects de leur maniere de concevoir un patrimoine culturel 
soient ec1aires, sans qu'il soit necessairement possible de ramener de 
particuliarites ou de differences locales a des traits generalises. D'autre part, sur 
un plan plus pedagogique, reflechir sur des perceptions et des representations des 
eleves (mais aussi des autres membres de la-communaute educative), sur leur 
environnement social, cultureI et urbain, peut contribuer a encourager les 
programmes educatifs transculturels communs entre Ies pays europeens. En ce 
sens Ies resultats de notre recherche peuvent 8tre utHes a la formation 
comp16mentaire des educateurs pour l' elaboration et la materialisation de 
programmes educatifs europeens communs. 

Notions theoriques et methodologiques 

Plusieurs recherches ont pour but I'etude des perceptions. des images, des 
representations, ou des mental maps que les habitants se construisent de Ieur ville. 
Ce genre d' etudes a notamment connu un certain essor durant Ies annres 60, avec 
des contributions a partir de la Psychologie de l'Environnement. Les reflexions et 
notions que K. Lynch (1960) formula dans son livre L'Image de la Ville, 
main tenant considere comme un classique, donna lieu a tout un programme de 
recherche dans ce champ- Geographes et sociologues de la ville produisirent 
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egalement, a partir les annees 60, des approches ou on prenait compte des 
rapports physiques et imaginaires des habitants avec l'environnement (Jacobs 
1996). Ces approches connaissent actueIlement un nouvel essor, mais ceUe 
fois-ci plutot en relation avec la crise de la ville conc;ue comme une jungle 
urbaine ou beaucoup n'arrivent plus a se retrouver ou a construire des liens 
emotionels avec leur environnement (de Certeau 1990). Dans le domaine de la 
psychologie sociale, I'etude de S. MiIgram et de D. Jodelet (1976) sur Ies cartes 
psychologiques de Paris, prend compte de I 'attachement affectif des habitants a 
la ville globale en relation, entre autre; avec _le quartier ou ils habitent. Plus 
recemment, des recherches ont encore porte sur les representations de la ville 
chez des groupes sociaux determines. K. Noschis (1987) se refere it un quartier 
de Venise pour etudier la signification sentimentale du voisinage. P. Amphoux 
(1994) se concentre sur I'imagination topographique des espaces verts a 
Lausanne. En Grece, nous disposons notamment d'une recherche de P. 
Kosmopoulos (1994), sur la perception du centre urbain de Thessalonique par 
ses habitants. 

Deux elements, I'un theorique et I'autre methodologique, qui peuvent etre 
compris comme faisant l'unite de ces travaux, inspirent aussi I'analyse de 
I'experience que nous presentons ici. Ces dessins, sontrealises en deux phases, au 
debut et a la fin de chaque programme Mucatif dans Ies deux villes. 

Pour etudier la perception des hommes de Jeur milieu environnant, la methode 
de faire elaborer des croquis de la ville4 pour Ies analyser ensuite, a ete amplement 
utilisee par Ies psychologues de I'environnement, Ies urbanistes et les geographes, 
notamment a la suite de la recherche de K. Lynch (1960). D'un point de vue· 
cognitif, son utilisatiori ne va toutefois pas de soi. Il convient en effet de distinguer 
entre ce que les gens disent, ecrivent ou dessinent sur la ville et ce que sont leurs 
images mentales ou leurs representations de ceUe viIle. n existe un probleme 
quand on veut etudier les representations ou les images mentales que les gens se 
font d'un espace, d'un lieu ou d'une ville par le biais d'une demande d'un recit 
ou d'une representation g~phique. On ne saurait en effet confondre ce que les 
gens disent ou dessinent avec leurs images ou representations, c'est a dire 
supposer qu'il y a un lien direct entre Ies deux. Car ce qu'ils disent est deja Ieur 
propre interpretation de }'objet exterieur, et c'est ainsi qu'ils la connaissent. En 
plus,les gens peuvent etre mal a I' aise avec les dessins ou I' ecriture. Ce ne sont donc 
que des reflets partiels de Ieur image. On suppose toutefois une correspondance 
dans la mesure ou si ce n'est pas le reflet, c'est au moins une elaboration mentale, 
quelque chose interne et non pas exterieur a celui qui les elabore. 

Surun premier niveau, de la figuration ou du discours, i1 s'agit de l'expression 
d'une signification,. alors· que sur un deuxieme, l'image mentale ou la 
representation exprime la signification attribuee par une personne a un objet 
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culturellement defini. Les deux niveaux s'influencent mutuelleinent et a partir 
de ce point on peut donc s'imaginer que des etudes relatives a. l'un et l'autre 
soient entreprises. 

Dans notre recherche a ainsi surgi le probleme de la correspondance du 
croquis avec les representations memes. Toutefois, comme l'explique Canter 
(1977), meme s'il y a un transfert insuffisant des representations interieures sur 
le dessin, cela ne signifie pas que ce dernier perd son sens en tant qu'outil de 
recherche. Nous ajouterions, au contraire, .qu'i} s'agit d'une methode qui 
fournit du materiel riche et des indications pour sonder les representations d'un 

. groupe defini. 
Sur un plan theorique, ce qui peut unir les analyses, c'est bien la notion de 

representation sociale, teUe qu' elle a eM definie par Serge Moscovici et I' equipe 
de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, en France. La representation 
sociale peut etre definie comme l'elaboration d'un objet social par une 
communaute ou un groupe avec l'objectif d'agir et de communiquer. Les 
representations sont sociales puisqu'elles portent sur un objet social et surtout 
puisqu'elles se forment en vertu de la communication entre les membres d'un 
groupe. Cette definition de la representation sociale est toutefois saisie par des 
courants tres differents de la psychologie sociale en fonction des objets de 
recherches specifiques et de la methodologie adoptee. La mMhodologie qui 
consiste a saisir les rep~esentations sociales est tantot plus experimentale et 
quantitative, tantot plus anthropologique et ethnographique (Jahoda 1988). 

C'est aussi par rapport a la notion de representation sociale que s'inscrit la 
presente etude, qui se veut une monographie ii double ~olet (Ades et Sparte). Dans 
notre recherche, a partir des des sins et ecrits des eleves fran~ais et grecs, les 
representations sociales sont etudit'!es comme un systeme de perceptions des idees, 
des logiques et des images qu'ont l'un et l'autre groupe d'eleves pour un objet 
socialement defini, a l'occasion"le patrimoine culturel des villes d'ArIes et de 
Sparte. Dans la mesure ou il s'agit d'une recherche de terrain, eUe est qualitative 
et pour ceUe raisoD justement exploratoire. 

Plus concretement, notre etude sur les representations sociales de la ville teUes 
qu'elles se fonnent chez des eleves grecs et fran~ais est focalisee sur les points 
suivants: 

a) La procedure de. structuration et d' orga~isation des represe~tations des jeunes 
sur la ville. 

b) La 'presence ou I'absence d'elements de la ville ayant une signification 
symbolique particuliere. 

c) La place des elements exprimant la di11l:ension actuelle et moderne des villes. 
d) L'ensemble de ces questions est aborde sous un angle comparatif. 
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Interpreter des dessins 

La presente etude est en COUfS et comporte plusieurs niveaux d'analyse tant des 
textes n!diges sur le thome 'Ma viIIe', que des dessins des eloves. L'analyse des 
croquis des villes des 6leves franc;ais et grecs faurnit une masse d'infonnations a 
propos du contenu, le noyau central, les fanctions ainsi que la dynamique des 
representations sociales que forment les deux groupes d'eloves pour les deux 
viIles, la leur et cene de l'autre. Les donnees de I'analyse serout soumises a un 
traitement comparatif. Au demeurant nous avons ci:Ioisi de presenter Ies resultats 
des analyses des dessins des eloves qui ant ete realises au debut et it la fin du 
programme pedagogique et qui concerneDt seulement la viUe de l' autre groupe. Ce 
sont done a present les resultats des analyses des croquis urbains que les !SIeves 
fran~ais ant fait sur Sparte et les eloves grecs sur ArIes. 

Deux autres types de materiels recueillis ne sont qu'accesoirement pris 'en 
compte ici. D'abord,l'analyse de courts textes sur le theme 'ma ville' rediges par 
les eleves fral1:~ais et grecs avant que les uns ne visitent'la ville de l'autre. Plus 
preeisement, on a demande aux deux groupes d'ecrire une lettre aux eleves qui 
allaient leur rend~e visite et d'y decrire leur ville. ~nsuite,j'ai fait usage des notes 
de genre ethnographique durant les deux programmes educatifs qui revetaient 
souvent le caraetere d'interviews ouverts. Dans ce cas-Hi, ant ete aussi mobilisees 
"des infonnations. qui aident a la comprehension des croquis. 

Les.ereves Grecs dessinent Aries 

Le premier jour de la visite des eleves grecs a ArIes, la ville a ete presentee 
a tous les eleves a travers une vue panoramique a partir d'un haut lieu d' ArIes, 
le monument archeologique 'les Arenes'. Les eloves de deux pays ant ete 
inities a I 'orientation et au mode d'organisation du plan de la ville. A eette fin 
fut aussi utilisee une copie du plan urbain de la ville. Ensuite, les eleves ont 
fait un tour de la ville en autocar pour avoir une premiere impression de la 
ville et de son patrimoine culturel. Apres ces deux activites il a ete demande 
aux eleves grees et fran~ais de dessiner individuellement un plan en couleur 
de la ville, tel qu'ils"l'imaginaient. Aucune precision n'a ete donne sur le genre 
de dessin it faire, si ce n'est qu'iI devrait s'agir d'un plan de la viIIe. II leur 
a ete demande egalement de nommer par ordre de priorite tout ce qu'ils 
dessinaient. 

Les seuls croquis qui sont ici pris en compte sont ceux des eleves grecs. Leurs 
27 dessins representent done leur image d' ArIes apres une journee dans une ville 
qu'its n'avaient, sans exception, jainais visite auparavant. 
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A premiere vue, on constate que les croquis se concentrent soit sur les dessins 
des batiments, soit les reseaux routiers, soit un mode mixte de presentation. Avec 
cette mise 11 pial de la ville, ils s'inspirenl tros clairemenl de I'image vue d'un poinl 
panaronamique, situe 3UX 'Arenes' ainsi que de celui montre avec le plan de la ville. 

L'analyse des dessins des enfants a eu lieu suivant deux parametres, ou deux 
guides de lecture. Le premier se refere au genre et a l'investissement symbolique 
des batiments et des espaces exterieurs qui s'inserent dans le tissu urbain. Le 
deuxieme concerne le plan morphologique de la ville, c'est a dire l'agencement 
des routes, la separation des quartiers, le degre d' integration et d' orientation donnt.~ 
au plan el plus gIobalemenl la maniere suivanl IaqueUe a ele represenle le lissu 
urbain. Pour les deux niveaux de lecture, il s'agit aussi de constater et d'interpreter 
l'absence d'elemenls. La relative frequence de menlion d'elemenls a ele ici 
consideree comme une trame d'analyse et d'exploration prioritaire. 

Pour l'analyse du genre et de la signification symbol~que des batiments et 
autres elements essentiels de I'architecture de la ville, nous avons effectue un 
recensemenl des bftlimenls, des espaces publics de la ville ainsi que des eMmenls 
natureIs dessines par Ies eloves. Quatre categories ont ete definies: (1) Les 
elements IraditionneIs el archeologiques, en bref ce qu'on appelle 
tradilionnelemenl palrimoine cuItureI; (2) Les eMmenls religieux; (3) Les 
elements quotidiens et actueIs, y compris Ies eMments de la fonction publique; 
(4) Les eMments natureIs, le paysage. 

En ce qui concerne Ies Mlimenls et Ies Iieux qui rappeUenl le passe hislorique 
de la ville et auxquels ses habitants attribuent une certaine valeur, it ressort de 
I'analyse de cette premiere serie de croquis, que les eleves grecs les reperent 
aisement et mentionnent souvent en priorite des batiments dotes d' une teUe valeur 
symbolique. Les Arenes et le Theatre Romain apparaissent le plus sou vent, sans 
doute parce qu'iIs sont le plus impressionnant (les Arones)ou le plus familier (le 
theatre antique). Mais en mSme temps it n'existe pas une senle reference sur les 
croquis a la Route Romaine. A premiere vue peut-Stre puisque eUe est peu 
spectaculaire, ou encore trop difficile a integrer dans un plan de la ville, de par sa 
localisation a la peripherie de la ville. Peu d'eloves dessinent le Musee Reattu qui 
est un musee d' art moderne, pourtant explicitement designe lors de la presentation 
panoramique de la ville et pendant la visite en car de la ville. Dne' mention 
particuliere y avait egalement ete fait Iors de l'excursion de lajaurnee. Ce premier 
dessin ils le font d'ailleurs dans la salle educative de ce Musee. 

En ce qui concerne les elements religieux, les eleves grecs semblent les reperer 
aussi aisement que les elements precedents. Des eglises, marquees du croix 
comme la Cathedrale SI. Trophime et le Clo!tre St Trophime, sont reperables dans 
la majorite des croquis. On remarque que le nambre de representation des eglises 
est superieur a celui de la Mairie. 
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En eIements architecturaux actuels tie la ville figurent dans les dessins 
notamment les batiments deja visites par les eleves g~ecs, comme le college-lycee 
Frederic Mistral, leur hotel, ou encore des maisons et des rues limitrophes a' 
ceux-ci. A deux reprises les eleves ont dessine avec humour une cab,ine 
teIephonique d'ou ils communiquent avec leurs familIes. Entin, a deux cas ont 
represente un MacDonald et un immeuble de plus de dix etages. n s'agit la 
d'eIements qui peuvent en effet particulierement impressionner les eleves d'une 
petite ville grecque de province, ou ni l'un ni l'autre n'existent. Reste a 
comprendre pourquoi on ne les retrouve que dans deux des vingt-sept dessins. 

Le Rh6ne est represente comme un element dominant dans le plan de la viIIe 
elabore par Ies eleves; ce qui correspond assez bien it la realite. Sa topographie par 
rapport a la vilIe est souvent saisi avec beaucoup de verite. Mais on peut aussi dire 
que la riviere impressionne les eleves. Eurotas est par rapport au Rhone une toute 
petite riviere et on ne retrouve, par ailIeurs, nulle part en Grece une riviere'd'une 
telle largeur. La pIu part des eleyes la depeignent avec de vives couleurs. Certains 
eleves notent son nom en fran~ais. On eonstate d'ailIeurs plus generalement que 
nombre d'eleves s'efforcent, avee sueees, d'eerire les noms des lieux, monuments 
ou sites en fran~ais. . 

Hors d'une deuxieme phase, qui se deroule le dernier jour de leur rencontre a 
ArIes, it a ete demande aux eleves, fran~ais et grees, de dessiner de nouveau la vilIe 
d'Arles et d'indiquer une promenade qu'ils proposeraient a un(e) ami(e) pour lui 
faire eonnaitre la ville et de marquer par ordre de priorite les lieux a visiter. Avec 
ce deuxieme seri~ de dessins nous visions a relever l~l!r degre d'attaeheme~t 
affectif avee les espaees et les batiments de la ville, qu'ils eonnaissaient 
maintenant depuis une semaine. Il devait aussi permettre d' etablir une 
comparaison avee la premiere serie de eroquls et ainsi de faire des interpretations 
sur la genese de la representation de la viIIe. 

Vingt eleves grecs sur les vingt-sept proposent comme point de depart de leur 
promenade imaginaire le Rhone, qui reste done omnipresent dans les dessins. Le 
deuxieme lieu de depart le plus frequemment choisi, est le Musee Reattu. Les 
eleves de Sparte n'avaient en principe jamais visite de musee d' Art Moderne, ils 
se sont, donc, familiarises avec le lieu, puisque nombre des activites educatives de 
la semaine y ont ete realisees. 

Les autres lieux indiques sur les croquis des ,eleves grecs concernent 
notamment et presque excIusivement les monuments qu'its ont visite et etudie, 
notarnment le Theatre Antique, Ies Arenes,I'Eglise St Trophime et I'Hippodrome. 
Ceux-ei .apparaissent dans un ardre relativement aIeataire. De~ preferences 
individuelIes dominent. 

Les choix quant a la fin de la promenade imaginee sont aussi relativement 
differencies. Quelques eleves choisissent comme point final de la promenade' le 
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point de depart, donc notamment la Rhone ou le Musee Reattu. Les autres choix 
sont disparates. Dans deux cas la promenade s'acheve au Super Marche. 

L'analyse des croquis prete a deux autres constats. Premierement, 10rs de 
l'analyse tant des dessins de la 2eme phase que ceux de la Iere phase, on observe 
le phenomene de la transposition, nOlamment au sujet du plan de la ville. Avec ce 
tenne nous designons la transposition des elements cognitifs de Ieurs ville • une . 
autre ville. Ainsi, si ArIes est caracterisee par un tissu urbain labyrinthique, 
dans bien des cas Ies eloves grecs ont dessine ArIes selon le mode-archetype 
ippodamien de Sparte. Deuxiemement, dans toutes les descriptions des 61eves 
grecs transparatt nettement leur tentative d'utiliser la langue fran~aise pour 
indiquer les noms des lieux et des momuments (ou meme leur propre nom) et ils 
y parviennent pratiquement dans tous les cas. Ce phenomene peut etre interprete 
comme une familiarisation des 6leves grecs avec un autre alphabet en dehors du 
grec, le latin, qui se presente comme une tendance du groupe des eleves grecs a 
etendre leurs connaissances. 

Les eleves Fran~ais dissinent Sparte 

La collecte des dessins des eleves franc;ais, lors de leur visite d'une semaine 
a Sparte deux mois apres la rencontre a ArIes, a ete effectuee selon les memes 
criteres que celles des eleves grecs. Pour leur jnterpretation nous avons eu recours 
aux categories d'analyse deja indiquees. 

Lors du premier jour de leur visite, les eleves franc;ais ant ete conduits all 
demier etage du plus haut immeuble de Sparte. Avec des plans de la ville it la main, 
ils ont ete confrontes avec le panorama de la ville et ses environs. On leur a indique 
divers points de repere d'ordre culturel (batiments, eglises, mairie, place centrale) 
et naturel (montagnes, riviere, direction de la mer) afin qu'its s'orientent. Avant 
de faire leurs dessins, ils ont encore eu I'occasion de faire un tour de la ville. 

Dans ceUe premiere serie de dessins, les eleves fran\=ais representent Sparte 
quasi exclusivement a travers des elements modernes et actuels. lis ne 'voient' a 
premiere vue dans la ville presque rien d'autre que des rues (avec des taxis 
rouges), des immeubles d'habitations (les polikatikia, qui dominent en effet 
l'architecture urbaine), des paImiers. Il y a une tendance a integrer dans le dessin 
des elements dont ils imaginent I'existence a Sparte oll dans ses environs directs, 
mais qui n'existent pas en realite: aeroport, port, terrain de golf, piscine, 
hippodrome. De ceUe maniere iIs renforcent leur idee d'une ville plutot moderne 
et fonctionnelle. On peut aussi penser que Ies ecoliers franc;ais identifient Sparte 
et son environnement avec une ambiance de vacance, d'autant plus qu'il fait un 
temps splendide. 
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Cinq petits franc;ais integrent dans leur plan de Sparte un ~imetiere et dans un cas 
deux cimitieres. Par contre, its n 'incorporent que tres rarement des eglises dans leurs 
dessins, quatre eleves sur vingt-cinq. Un eleve dessine un mosque, qui pourtant 
n'existe pas a Sparte. Les eglises orthodoxes, de par leur hauteur modeste, sont-its 
des points de reperes visuels peu evidents? Existe-il une difficulte a saisir leurfonne 
architecturale? Enfin, tandis que des elements archeologiques apparaissent peu, on 
retrouve dans presque tous les dessins une integration des e16ments naturels, 
notamment des montagnes, des arbres, palmiers, orangers, et des rivieres. Quatorze 
eloves fran<;ais donnent dans leur dessin une place importante i\ la Mairie, sans 
qu'une mention speciale y ait ete faite au cours de la premiore joumee. 

A la fin de leur visite i\ Sparte, il a ete demande egalement aux eloves fran<;ais 
de dessiner une promenade imaginaire dans cette ville. De i' analyse de ceUe 
deuxieme serie de dessins, ressortent, en bref, les e16ments suivants: 

1. La representation de la ville s'enrichit encore d'avantage d'e16ments du 
paysage environnant, comme si les eleves lisaient la ville a travers notamment 
ses environs. 

2. Le point de depart de la proinenade imaginee est le plus souvent fixe soit sur 
la place centrale, ou se trouve la Mairie, soit a l'hotel ou its ont ete loge et qui 
est donc pour eux un des lieux les plus familiers de la ville, l'autre etant les 
classes de l'ecole primaire la ou ils ont eu des sessions de travail. 

3. Le nombre de lieux que les ecoliers proposent de visiter est singulierement 
plus rOduit que celui propose par les eloves grecs i\ ArIes. 

11 Y a ici aussi liell a deux remarques plus synthetiques. Premierement, la 
presence du phenomene de transposition, deja observe dans les dessins des eleves 
grecs concernant ArIes, se repete ici. Pour donner un exemple, meme lorsque 
quelques eleves franc;ais reprennent dans leurs dessins les principes essentiels du 
strict quadrillage qui marque la morphologie de Sparte depuis sa rOfondation en 
1834, ils n'y ajoutent pas moins, a l'interieur des quartiers, des reflets d'.une ville 
organique, avec des rueIles et sentiers plus sinueux, comme a ArIes. 
Deuxiemement, aucun elove fran<;ais n' a integre des leUres de I' alphabet grec dans 
ses dessins et Us n'ont pas non plus ecrit leur nom en grec. 

Quelques reflexions 

1. La representation sociale qu'un groupe de personnes fonne sur une ville 
qu'it visite pour la premiere fois, est influencee par la representation qu'il porte 
avec lui de sa propre ville. Les 6leves' grecs et franc;ais. en voyant et en dessinant 
la ville de l'aut~e, la lisent aussi, en partie, a travers leur propre ville. Autrement 
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dit, ils tentent de saisir le nouveau en ayant recours a certains elements centraux 
ou principes organisateurs du deja Connu. Cela nous a aussi permis de relever la 
presence d'elements. absents de leur propre ville, .aussi longtemps qu'ils 
s'imposent d'une maniere visuellement forte (le Rhone a Aries; la place centrale 
ou i' Avenue centraie it Sparte). 

2. Dans les deux cas, les ecoHers integrent, a des degres divers, des elements 
du passe historique des deux villes dans leurs representations de la ville 
conteI1).poraine. Cela est notamment vrai pour les grecs dans leurs dessins d' Aries, 
mais on les retrouve aussi dans la deuxieme serie de dessins des franc;ais, une fois 
qu'ils ont decouvert par promenades, visites et travaux pratiques les raeines de la 
ville, qui restaient, au premier regard, largement inaperc;ues. Rappelons que le 
programme educatif qui encadrait les deux rencontres portait essentiellement sur 
l'evoiution historique de deux villes, ce qui impiiquaitdonc un travaii d'influence 
directe, du moins a court terme, sur leurs representations. 'Neanmoins, il parait 
hien que les enfants ontaussi un 'hesoin' plus general de trouver ou d'invente~des 
eiements historiques de ia ville qui permeltent de ia comprendre dans sa genese. 
Que ce 'besoin' de vouloir encrer la representation de fac;on historique soit plus 
fortement senti face a des villes ou I'heritage cultureI est plus manifeste Oll plus 
direct nous semble evident. 

3. Dne difference apparait entre Ies deux groupes d'61eves en ce qui concerne 
ie reperage et ie piacement des batiments charges symboliquement et pius 
precisement de caractere religieux. Les eleves grecs 'voient', 'se rappellent' plus 
faciiement ies eglises romanes d' Aries, que ieurs collegues frangais ies egiises 
orthodoxes de Sparte, ou ies eglises byzantines de Mystra, etant donne que Mystra 
entre souvent dans Ieurs dessins sur Sparte. En revanche, les ecoHers franc;ais 
semblent tenir le cimetiere actuel de la ville comme un element incontournable. 
dans leur representation de la ville, il apparait en effet dans nombre de leurs 
dessins. Or, its ne l' ontjamais visi"te. Les grecs, par contre, ne semblent pas porter 
un interet particulier aux cimetieres. Dans leurs dessins d' Aries, ils n'en font 
me'ntion qu'apres la visite du eimetiere paleo-chretien d' AIischamps. A la suite 
d'interviews nous avons meme appris qu'un grand nombre d·eleves grecs ignore 
le lieu ou se trouve le eimetiere de leur propre ville. Comment peut-on interpreter 
ce genre d'elements? Le reperage facile des eglises, traduit-il one presence plus 
forte d'une instruction religieuse chez les grecs? Le fait qu'ils ne reperent pas les 
cimetieres peut-il etre interpreter comme l'expression d'un souei de la famille 
grecque de 'proteger' l'enfant de la confrontation avec la mort? Le regard 
indifferent ou surpris des eleves franc;ais devant les eglises orthodoxes en Grece, 
et en meme temps la representation minutieuse d'un eimetiere a Sparte qu'ils n' ont 
jamais visite expriment-ils une instruction civique que religieuse qui integre les 
elements 'utHes' pour le ~onctionnement de la ville et de la communaute? 
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4. Dans le meme sens va la comparaison: concemant la presence de la Mairie 
dans les dessins de deux groupes. Pour les frangais, la Mairie semble etre un 
batiment central et dominant de la ville. Tandis que chez Ies eleves grecs la Mairie 
d' ArIes ne regoit pas une telle attention. 

5. Vne differenciation .s'observe egal~ment au sujet de I'integration des 
elements contemporains de la ville dans les representations des eleves . .Les eleves 
frangais integrent d'avantage d'elements quotidiens actuels dans leurs ~essins que 
les grecs. Tant dans les dessins des eleves grecs sur ArIes comme dans leurs 
dessins sur leur propre ville, dominent des references aux monument historiques 
et religieux aloes que des elements actuels apparaissent rarement dans leurs 
dessins. Les eleves grecs sembient done particulierement sensibles aux eIemeJ.lts 
de I'heritage cultureI, Ies "valeurs sOres', comme elles sont imposees par la 
societe, par I' education et par la famille. Les fran,ais constatent que Sparte 
actueHe est une ville modeme Oll la riche histoire est certes pres~nte, mais eUe se 
trouve soit sous la ville, soit loin (Mystra, Menelaion) oU'moins loin de la ville 
(theatre ancien), mais toujours hors morphologie contemporaine. Dans leurs 
dessins ifs renvoient a la ville, l'image d'une fracture historique bien reelle. Les 
spartiates, avec Ieur rapport complique avec le passe, trouvent iI ArIes une ville . 
qui, au mains dans le present, garde apparemment plus de trace du passe. 
L'integration des eJements entierement t:teufs caracterise particulierement les 
tentatives des eleves grecs qui se servent de l'alphabet frangais pour noter les 
denominations sur le pl~.n imaginaire d' ArIes. 

Le present texte ne pretend pas a donner plus qu'un brefbilan d'une recherche 
en cours. Ainsi, ne sont pas pris en compte dans cette p~6sentation, les autres 
materiels d'enquete, recuperes durant ces deux rencontres et qui peuvent 
singulierement enrichir les interpretations, a savoir les dessins des eleves frangais 
sur ArIes, les dessins des eleves grecs sur Sparte, les textes ecrits par les deux 
groupes sur les deux villes et les infonnations obtenues grace a des entretiens 
ponctuels avec les eleves sur leurs dessins. Mais avec les materiaux traites ici, 
nous disposons deja d'elements suffisants pour montrer la richesse potentielle de 
ce genre d'approche methodologique pour une interpretation systematique et une 
analyse comparee du processus de genese des representations sociales de la ville, 
ainsi que de leurs dimension symbolique et imaginaire. lIs nous permettent; enfin, 
de suivre le processus de genese des representations d'un groupe defini et 
d'aborder la question. de son identite culturel1e. 
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Notes 

C'est aussi la definition donnee par la Direction du Patrimoine Culturel. Ministere Fran~ais de la 
CuIt~ et de la Francophonie. 

2 Ce programme educatif etait finance par l'E.E., la Mairie de Sparte et d' ArIes. la Region de 
Laconie et la Direction du Patrimoine du Ministere de la Culture fran~ais. La 5eme Direction des 
Antiquites Byzantines (8 Sparte) lui a egalement apporte son sontien. 

3 Dans la mesure qu'it s'agit ici de presentec-quelques reflexions theoriques, le contenu du 
programme Mueatif ne sera pas plus analyse. Celui~ci a d'ailleurs fait l'objet d'une presentation 
lors du c;olloque de la Chambre Teclmique de Grece (TEE) en decembre 1993. sous le titre, 'Ville
Lieux de Memoire:'une experience pedagogique avec des 61eves de Sparte et d' Aries'. 

4 En Grece, le tennexartis-skitso s'est impose comme le_plus aproprie. Cf. P. Kosmopoulos, Op.cif. 
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