














Conférence
L’enfant au cœur des décisions
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Présentée Louis Létoré
Directeur de la Maison de Courcelles

L'exemple
de la Maison
de Courcelles

Du playwork
au terrain
d'aventure

Présentée par Emma Perrot
Responsable de formation et coordinatrice
du projet de l’association “Jouer pour Vivre”

Située en Haute Marne, dans une territoire d’ultra
ruralité, la maison de Courcelles a été créée en 1979
afin d’offrir un espace de découverte et de création en
tant qu’association de jeunesse et d'éducation
populaire. Elle compte actuellement 32 salariés et plus
de 60 bénévoles de 17 à 25 ans.

Offrant une belle alternative aux adultes choisissant
pour les enfants (comme on a vu plus tôt), la maison
de Courcelles place l’enfant au centre de toutes les
décisions. Il est reconnu comme responsable de lui-
même, capable d'agir et de co-gérer la maison. Au
quotidien, chaque enfant est libre et se gère tout seul,
que l’on parle des horaires, des activités.

La situation ne va pas pour autant célébrer l’enfant-roi.
On prépare juste l’enfant à la gestion en groupe.
L’adulte est aussi là pour prévenir des dangers et fixer
les limites.

Il est compliqué de trouver des signes de
reconnaissance de l’enfant comme étant un membre à
part entière de la société avant les années 80 avec les
premiers écrits de la sociologie de l’enfant. Hors
comment peut-on voir ses besoins et ses désirs
reconnus dans un espace si l’on n’est même pas
reconnu comme une partie de la société ?

Mais une fois que l’enfant est pris en compte, son
influence et ses actions vont avoir de plus en plus de
poids. Toutes ses zones de présence vont être mises
en lumière, du gouter d’anniversaire aux cours de
récréation. Dans la sphère privée aussi, l’enfant
commence à imprimer sa marque : il est consulté pour
le choix des jouets, des activités, de la décoration de la
chambre...

La rue aussi a changé sous le coup de la
reconnaissance accrue des enfants : l’urbanisme va
commencer à prendre en compte les besoins en
accessibilité des enfants tandis que les terrains
d’aventure et les boîtes à jouer font leur nid.

“C'est l'enfant qui choisit
quand l'activité qu'il fait est
une activité pédagogique”

Repenser les espaces dédiés aux enfants, c’est aussi
penser à des endroits où les enfants font la loi et
expérimentent, sans adultes. C’est le but des terrains
d’aventures, développés par l’association Jouer pour
Vivre.

Pour ce faire, on s’inspire des travaux du Dr Shelly
Newstead avec le playwork qui repense l’animation. En
parallèle se développe “l’infantisme”, un mouvement
de “libération des enfants”. Leur but commun : que les
enfants fassent ce qu’ils veulent faire et non ce qu’ils
doivent faire.

À partir de là se développement le Scrameleplatz
renommé “Adventure Playground” par Lady Helen
Hurtwood : c’est le début des terrains d’aventures.
Dans ces endroits, on va chercher à fournir de
l’attrayant et de la nouveauté pour les enfants. Une
fois le terrain en place, c’est à l’enfant de jouer.

“Comment notre expérience
du jeu enfant impacte notre
vie d'adulte ? Qu'est-ce que
ça vient révéler de nous ?”

Mais une fois ce jeu commencé, que reste-il de notre
posture d’animation ou de médiation ? Comment
peut-on être présent dans le jeu sans le diriger ? Là est
l’importance de la pratique réflexive qui va donner une
part importante à notre expérience en tant qu’enfant
dans notre compréhension de ce qu’il se passe en jeu.

Offrir cette liberté là, c’est permettre à l’enfant de
devenir acteur de tous ses moments, sans contraintes,
rendant l’apprentissage plus libre.

“At the edge of the chaos” Pour permettre une gestion plus ludiques, picto et
objets sont présents pour déterminer les choses :
rentrer son pingouin dans l’igloo pour marquer qu’on
est rentré d’activité, mettre un gilet de sécurité pour
marquer son rôle de superviseur, des panneaux
jour/nuit pour indiquer les temps de sommeil/éveil.
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