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Organisation temporelle des figures d’attache e t selo  les ilieu  écologi ues  
de l’e fant et le stade de développement. Co st uctio  d’u e échelle de esu e 

 

Résumé 

Il a t  o t  ue le lie  d’atta he e t sulte d’u  o po te e t i , g ateu  de s u it  
affe ti e, ui doit t e disti gu  de la solli itatio  ali e tai e et disso i  des aut es lie s affe tifs 
Bo l , ,  ; Ha lo , ,  ; Hei oth, ; Spitz, , . L’atta he e t est d fi i, 

selo  Ai s o th , o e u  lie  du a le, a a t is  pa  u  esoi  de ai te i  la p o i it , 
pa  la d t esse de s pa atio , ais aussi o e u e ase secu e et u e aleu  efuge. Ces 
a a t isti ues so t diff e e t i pli u es selo  le stade de d eloppe e t Geo ges & Solo o , 

. E fi , l’atta he e t aît de la du e et de la gula it  des i te a tio s Ai s o th, . Il se 
e et se ou it de sig au  : la figu e est pe çue o e dispo i le et a ti e au  esoi s so iau  et 

ps hologi ues e p i s. Selo  Mo tag e  , l’o ga isatio  te po elle des i te a tio s a e  la 
figu e et les th es iops hologi ues de ha u  e doi e t pas t e à o t ete ps des th es 
fa iliau , so iau  et atu els.  
Il e iste t s peu d’ tudes su  les figu es d’atta he e t e  deho s du ca egive . Ide tifi e pa  
Mo tag e   o e u e pe so e s u isa te, la figu e d’atta he e t peut gale e t t e 
se o dai e si u e elatio  du a le s’est ta lie da s les i hes ologi ues de l’e fa t. Bo l   
affi ait ue les figu es d’atta he e t ’o t pas la e i po ta e et u’il e iste u  o d e de 
p f e e lai . Il est do  essai e d’ alue  et de hi a hise  afi  de o p e d e les a iatio s 
i t a-i di iduelles des p f e es, l’o ga isatio  hi a hi ue et leu  olutio  au ou s du 
d eloppe e t Ko ak, Rose thal & Se ik,  ; Ko ak, Rose thal, )aja  & Madse , .  
L’o je tif pou sui i i i est de p se te  u e helle de esu e e  seize ite s i te ogea t les uat e 
a a t isti ues d’atta he e t. Ci  ite s o t t  adapt s de E otio al Relia ce Questio ai e R a , 

La Gua dia, Solk -Butzel, Chi ko , & Ki ,  et de Measu e of attach e t featu es Kudek, . 
O ze ite s o t t  s et o ue t des o te tes fa ilie s au  e fa ts da s les uels leu  s st e 
d’atta he e t est sus epti le d’ t e a ti . Pou  ha u e des huit figu es adultes p opos es, l’e fa t 
est i it  à alue  à l’aide d’ helles isuelles a alogi ues EVA  la du e, la p isi ilit  et la 
p iodi it  du te ps pass  aup s d’elles. 
Da s le ad e de t a au  e  h o ops hologie, ette helle pe ett a d’ide tifie  et de hi a hise  
les figu es d’atta he e t issues des t ois i hes ologi ues - fa ille, ole et loisi s Le Flo ’h,  
– selo  les a a t isti ues d’atta he e t et le stade de d eloppe e t. Les sultats o te us 
pe ett o t d’app ie  les effets d’u e th i it  te po elle sû e et s u isa te su  les 
o po te e ts et les th es e dog es. 

Mots- l s : Figu es d’atta he e t – helle - i hes ologi ues - h o ops hologie 
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O ga isatio  te po elle des figu es d’attache e t selo  les ilieu  écologi ues  
de l’e fant et le stade de développement. Co st uctio  d’u e échelle de mesure 

 

Introduction 

Les o po te e ts i s d’atta he e t o t pou  fo tio s d’ ta li  et de ai te i  la 
proximité avec le donneur de soin ou caregiver, g ale e t la e, afi  d’i stalle  u  atta he e t 
secure, ’est-à-dire sûr et sécurisa t Bo l , , . De la ualit  de l’atta he e t d pe de t 
le d eloppe e t so ial, og itif et la pe so alit  de l’e fa t. A e  l’a a e da s l’âge, de ou elles 
figu es d’atta he e t, dites se o dai es, so t ide tifi es da s les ilieu  les plus proximaux de 

l’e fa t. Les effets d’u e th i it  du te ps pass  aup s de es diff e tes figu es sur les rythmes 

e dog es ’o t pas été investigués. L’o je tif pou sui i i i o siste e  la p se tatio  d’u e helle 
en cours de validation destinée aux enfants scolarisés en fin de cycle primaire et aux adolescents en 

collège. Da s ette pe spe ti e, l’outil la o  da s le ad e d’u e th se de do to at autorisera un 

double recueil : la hiérarchisation des figu es d’atta he e t et les niveaux et les variations du temps 

pass  aup s d’elles. 

L’attache e t, u  co cept co ditio el 

Il a été montré, à travers le concept de « Prägung » (Imprinting ou P ise d’e p ei te  élaboré 

par les naturalistes, ue le lie  d’atta he e t sulte d’u  o po te ent inné, immédiatement post-

natal, qui pousse le petit à suivre le premier objet proximal en mouvement e e s le uel s’op erait 

une discrimination sélective, élective et spécifique (Heinroth, 1910 ; Lorenz, 1935, 1941, 1966). Ce 

comportement doit être distingué de la sollicitation alimentaire et dissocié des autres liens affectifs. 

D s , Spitz et e  ide e le eta d de d eloppe e t hez les ou isso s i ti es d’a a do  
et e, e s’ils so t ou is et soig s de a i e tout à fait satisfaisante. Harlow (1958, 1969) 

pou suit es t a au  su  l’hospitalisme et observe le rôle des interactions mère-enfant sur le 

développement social ultérieur. Ses études sur les singes rhésus lui permettent de distinguer les 

contacts ui sulte t d’u e sollicitation alimentaire de ceux caractérisés par des « blotissements », 

générateurs de sécurité affective qui préserverait des troubles autistiques et antisociaux. Il est 

égale e t essai e de dis e e  le lie  d’attachement des autres liens affectifs qui peuvent, au 

ieu , poss de  des pote tiels d’atta he e t. L’atta he e t est d fi i, selo  Ai s o th , 
comme un lien durable, caractérisé par un besoin de maintenir la proximité physique envers une figure 

identifiée comme accessible, comme une base secure et une source fiable de réconfort, comme une 

aleu  efuge e he h e pou  soulage  des au  et do t l’a se e p o o ue u  a ue et u e 
détresse de séparation inexplicable. Ces caractéristiques d’atta he e t sont différemment impliquées 

selon le stade de développement (Georges & Solomon, 1996). Grossman et Grossman (1998) précisent 

ue le s st e d’atta he e t est a ti  lo s ue l’e fa t est a ieu , d s u is , peu o fia t, 
malade, affamé, souffrant ou isolé. E fi , l’atta he e t aît de la durée et de la régularité des 
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interactions (Ainsworth, 1979). Faute d’i te a tio s suffisa tes, l’atta hement ne se produit pas. Il se 

crée et se nourrit de signaux : la figure est perçue comme disponible et réactive aux besoins sociaux et 

psychologiques exprimés. Les i te a tio s a o d es e t e la figu e et l’e fa t epose t o  
seulement sur des ajustements comportementaux mais aussi et surtout sur des accordages 

otio els, affe tifs et th i ues. C’est e ue Ste  , , à t a e s le o ept 
« d’attunement », nomme le tempo des interactions. Ce sont donc les compétences perceptives et 

comportementales durant les interactions qui nourrissent les p o essus d’atta he e t B azelto  & 
al., 1973, 1975, 1981, 1982, 1992, 2003 ; Montagner, 1998, 2004). Une synchronisation serait 

nécessaire, selon Montagner (2004), pour qui l’o ga isatio  te po elle des i te a tio s a e  la figu e 
et les rythmes biopsychologiques de chacun ne doivent pas être à contretemps des rythmes familiaux, 

sociaux et naturels. Le lien entre rythmicité et sécurité affective est mis e  ide e pa  Le Flo ’h 
 et Le Flo ’h, Cla isse & Testu (2009) qui prennent e  o pte l’o igi e diff e i e des 

synchronisations issues des niches écologiques et observent la fonction régulatrice de la niche familiale 

sur les performances. Selo  es t a au , e oua t a e  la d fi itio  des a a t isti ues d’u  
synchroniseur social, le caractère prévisible, régulier du temps parental issu de la conciliation avec le 

travail ainsi que son marquage social apparaissaient comme incidents sur les rythmes attentionnels 

des enfants. 

Les figu es d’attache e t p i ai es et seco dai es 

Il e iste t s peu d’ tudes su  les figu es d’atta he e t e  deho s du donneur de soins ou 

caregiver, dont la pa ti ula it  se ait de ’ t e i te ha gea le a e  au u e aut e S haffe , . 
Identifiée par Montagner (2006) comme une personne apaisante, rassurante, sécurisante, 

« démineuse » de peu s, de lo ages affe tifs et d’inhibitions, la figu e d’atta he e t ne renvoie pas 

l’e fa t à ses diffi ult s, elle sait libérer ses émotions et les fai e pa tage  da s u  ai  d’accordage et 

aide l’e fa t à elati ise  ou à d passe  l’i ui tude, l’a i t  et les a goisses. A e  l’a a e da s 
l’âge, les ilieu  les plus p o i au  de l’e fa t s’ la gisse t au-delà de la famille (Bronfenbrenner, 

1979). Apparaissent progressivement deux nouveaux microsystèmes : l’ ole et les loisi s. La figure 

d’atta he e t peut gale e t t e se o dai e si u e elatio  du a le s’est ta lie dans les niches 

ologi ues de l’e fa t ue so t la fa ille, l’ ole et les loisi s. Bowlby (1969) affirmait que les figures 

d’atta he e t ’o t pas la e i po ta e et u’il e iste u  o d e de p f e e lai . Il est do  
essai e d’ alue  et de hiérarchiser, afin de comprendre les variations intra-individuelles des 

p f e es, l’o ga isatio  hi a hi ue et leu s évolutions au cours du développement (Kobak, 

Rosenthal & Serwik, 2005; Kobak, Rosenthal, Zajac & Madsen, 2007).  

Rythmicité et sécurité affective 

Selo  Rei e g , l’a ti it  th i ue est u e p op i t  fo da e tale de la ati e 
i a te. Le th e peut t e d fi i o e la a iatio  d’u e fo tio  iologi ue ou ps hologi ue ui 

se reproduit identique à elle-même au out d’u  te ps donné. Il est caractérisé par la période, 

l’a ophase, l’a plitude et le so . Le synchroniseur, appelé aussi Zeitgeber ou donneur de temps, 

est le signal périodique environnemental ou social qui entraîne le rythme endogène. De rares études 

ont montré que l’ uili e iologi ue et ps hologi ue est t i utai e de l’i i atio  des th es 
endogènes et de la sécurité affective. La caractéristique insecure est un facteur de variation des 

rythmes : le rythme circadien du cortisol est inversé avec une acrophase observée le soir ou la nuit 

(Montagner, 2006 ; Main & Solomon, 1986, 1990). Il ’e iste ait pas de odalit  et de du e 
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d fi issa les da s l’i stallatio  du th e i adie  de l’attention (Montagner, 2006) et des 

indicateurs de non-vigilance particulièrement marqués vers 9 heures sont o se s Le Flo ’h, ). 

Enfin, les durées et les emplacements des épisodes de sommeil sur 24 heures sont variables 

(Montagner, 2006). 

Co st uctio  d’u e échelle de esu e 

Nous ous p oposo s d’ tudie  le lie  e t e le donneur de temps induit par la présence des 

figu es d’atta he e t et les th es e dog es des e fa ts. Nous faiso s l’h poth se ue la durée, 

la prévisibilité et la périodicité du temps passé auprès des figures d’atta he e t primaires et 

secondaires issues des trois niches écologiques (famille, école, loisirs) et reconnues altèreraient ou 

entraî e aie t les th es de l’e fa t. L’o je tif pou sui i i i est de p se te  la o st u tio  d’une 

échelle de mesure du temps passé aup s des figu es d’atta he e t issues des t ois iches 

ologi ues de l’e fa t. Elle pe ett a gale e t d’app ie  la solli itatio  des figu es 
d’atta he e t selo  les o te tes et le stade de d eloppe e t.  

Le questionnaire des figures d’atta he e t se complète en trois étapes. En premier lieu, une 

liste st ot p e de figu es d’atta he e t adultes est proposée aux sujets. L’o ligatio  de du e da s 
la elatio  d’atta he e t à la figu e o t ai t les e fa ts à t e t s s le tifs da s leu  hoi  de figu es 
d’atta he e t, ils ’o t ja ais de t s o euses figu es d’atta he e t. Le hoi  s’ ta li a selo  le 
caractère asymétrique de la relation avec la figure. La figure dite « symétrique », comme un « meilleur 

ami », est e lue a  l’a iti  e t e pai s, e si elle u it de o euses a a t isti ues de 

l’atta he e t, u’elle e plit plusieu s fo tio s o e elle de alide  et de d eloppe  l’esti e de 
soi, est aussi ul a le à u e dissolutio  ue la elatio  a ou euse Ha tup,  et ’est do  pas 
fondée sur un amour inconditionnel. Selon ces préconisations, sept figures susceptibles de faire parties 

de la ie de l’enfant sont listées : maman, papa, mamie, papi, maître(sse), animateur(trice) de club et 

animateur(trice) de centre de loisirs. Il est do  à l’e fa t la possi ilit  de ite  u e huiti e figu e 
« adulte » de so  hoi  u’il esti e i po ta te da s sa ie et ui ’apparaît pas dans la liste. L’e fa t 
a pou  o sig es d’ig o e  les figu es ui e fe aie t pas pa tie de sa ie et, si plusieurs personnes 

présentes dans sa vie peuvent endosser le même rôle, de choisir celle dont il se sent le plus proche 

(plusieurs grand-mères, plusieurs a i ateu s… . Pou  ha u e d’e t e elles, les e fa ts so t i it s à 
indiquer leur genre et si elles vivent avec lui (variables contrôlées). Dans une seconde étape, et pour 

ha u e des huit figu es adultes p opos es, l’e fa t doit alue  à l’aide d’ helles isuelles 
analogiques (EVA) la durée (« J’ai l’i p essio  de oi  es pe so es… » l’e fa t doit ett e u e oi  
su  la fl he à l’e d oit ui o espo d le ieu  à e u’il esse t, de « très peu » à « beaucoup de 

temps »), la prévisibilité (« Je sais à l’a a e ua d je vais voir ces personnes », de « Jamais » à 

« Toujours ») et la périodicité (« Je vois ces personnes aux mêmes moments et aux mêmes heures », 

de « Jamais » à « Toujours ») du te ps pass  aup s d’elles (voir figure ci-dessous). A chaque figure 

renseignée seront attribués trois scores : un score de durée, un score de prévisibilité et un score de 

périodicité.  
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Fig. Echelle visuelle a alogi ue i te ogea t la du e du te ps pass  aup s des figu es d’attache ent 

Enfin, e  se asa t su  la d fi itio  de l’atta he e t p opos e pa  Ai s o th , on 

propose aux sujets un questionnaire en seize items interrogeant des contextes anxieux ou désécurisés 

ui g e t la e he he de o ta t d’u e figu e d’atta he e t et qui autorise t l’a ti atio  de 
a a t isti ues d’atta he e t diff e tes : le maintien de proximité, la détresse de séparation, la 

base secure et la valeur refuge. Su  l’e se le, deu  items ont été adaptés de l’ helle Emotional 

Reliance questionnaire (Ryan, La Guardia, Solky-Butzel, Chirkov, & Kim, 2005) et trois items de Measure 

of attachment features (Kudek, 2008). Onze items ont été créés et évoquent des contextes familiers 

au  e fa ts da s les uels leu  s st e d’atta he e t est sus epti le d’ t e a ti  : « se sentir seul » 

et « être malade » interrogent la valeur-refuge ; « être près de », « partager des activités avec » et « se 

sentir bien avec » évoquent la proximité ; « être séparé de », « l’ loig e e t de » et « la perte de » 

réfèrent à la détresse de séparation ; enfin, l’a o pag e e t da s « l’e plo atio  de lieu  
inconnus », « l’e gage e t e s de ou eau  d fis » et « les nouvelles rencontres » questionnent la 

base secure. Pou  ha ue ite , l’e fa t doit i di ue  uelle figu e de la liste p opos e il solli ite ait e  
premier, puis en deuxième (si la première figure ’ tait pas dispo i le , puis e  t oisi e si au u e 
des deux figures p de e t it es ’ taie t dispo i les . Selo  la f ue e a e  la uelle l’e fa t 
nomme ses figures sur chacun des trois rangs, une hiérarchie pourra être érigée.  

Discussion-Conclusion 

Cet outil destiné aux enfants de fin de cycle primaire et aux adolescents en collège va autoriser 

l’o se atio  de l’o ga isatio  des figu es d’atta he e t et la di e sit  de leu  solli itatio  a e  
l’a a e da s l’âge. Les enfants insecures so t plus ta difs da s l’a uisitio  de leu  auto o ie 
interactive et rencontre t des p o l es d’adaptatio  au  ou eau  pa te ai es. Leu s apa it s 
elatio elles so t alt es et do i es pa  l’ag essi it  Ai s o th, . Nous ous atte do s do  

à ce que ces enfants ne reconnaissent et ne citent que peu ou pas de figures dans la dernière partie du 

questionnaire. U  s o e glo al de dispo i ilit  des figu es d’atta he e t a pe ett e d’o se e  les 
effets d’u e th i it  affe ti e au-delà des seuls donneurs de soins. Enfin, un traitement conjoint des 

deux échelles permettra de po d e  les effets de la dispo i ilit  des figu es d’atta he e t. 
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Da s le ad e de t a au  e  h o ops hologie, ette helle pe ett a d’ide tifie  et de 
hiérarchiser les figures d’atta he e t issues des t ois i hes ologi ues - famille, école et loisirs (Le 

Flo ’h, Clarisse & Testu, 2009) – selon le stade de développement. Les résultats obtenus permettront 

d’ alue  les effets d’u e th i it  te po elle sû e et s u isa te produite par des figures 

d’atta he e t e o ues su  l’esti e de soi et l’ag essi it , d’u e pa t, et su  les th es e dog es 
– i eau  et a iatio s atte tio elles et th es et ualit  du so eil et de l’ali e tatio  – d’aut e 
part.  
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