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SYNTHESE

Peut-on croire en l'existence de
représentations mentales imagées

chez les animaux ?

Bref survol de la littérature'
par

Marc LE.IEUNE'

o Pensez à un t'ube dont toutes le.s surJ'ctces sot'tt peitltes en rouge.
Diviser. ce cube en vingt-sept c'ubes égau.r ett réalisant tleux crtupures horiZon-
tale.s et deux .fois deur t'otrpures verticales. Parnti ceux-c'i, combien de cubes

auront trois faces rouges, combien en aLtronl cleux, combien. en ouront une, et

combien n'en auront aucune ? ,r.

Pour résoudre ce prttblème posé par SxlNNen (1953). I'htlrnme peut

mettre en oeuvre diverses stratégies. Il peut procéder par orglunettts lttgiques en

raisonnant sur le nombre d'angles et d'arêtes composant un cube, nlzris les

risques d'errcur seront probablement élevés. La solution sera facilitée s'il peut

manipuler un objet de forme cr-rbique décomposable en vingt-sept éléments, ou

encore, s'il est ar.rtorisé à dessiner rapidement quelques schémas. Toutefbis,
confronté à un tel énoncé, il n'est pas rare de rencontrer des sujets ayant recours

à une image menktle du cube auquel ils fèront subir les diverses translbrrna-
tions imposées par le problème à résoudre. Les sujets .. imagineront " le cube,

et mentalement, llli tèront subir les transfbrmations suggérées. Ces processus

imagés sont, ile làit, lréquemment utilisés dans la vie qu<ltidienne pour réstludre

des tâches simp'les ou complexes. On les mettra en oeuvre lorsqu'on devra se

souvenir de la couleur cles cheveux d'un voisin, quand on pensera à la réorgani-
sation de l'ameublement d'une pièce dans un nouvel appartement, ou encore

quan<l on aura à réinterpréter un objet après qu'il ait subi une rotation (pal'

exemple, juger de la nouvelle apparence de la lettre p après une rotati()n
de 180').

! Mernuscrit rcçu Ie 2 septcmbrc 1996 ; accepté le 23 septembre 1996.
2 Laboratoire de Psychologie Cognitive. Univcrsité dc Liège.

Nous tcnons à exprimcr nos rcmerciements envcrs Andrée Houyoux p()Llr son aide lors

dc la préparation du manuscrit.
Toute correspondance devrait être adressée à Marc Lcjeune, Laboratoirc de Psychologie

Cognitive. Université de Liège, Boulevard du Rectorat,5 (832). Sart Tilman.
B-4000 Liège.

.r07



M. LEJEUNE

Ces quelques exemples permettent d'approcher implicitenrent une cléfi-
nition de la représentation mentale imagée. E,n psychologie cognitive, on parle
de représentation mentctle pour qualifier un événement où un ob.jet se trollve
« exprimé sous la fbrn.re d'un nouvel ensemble d'éléments et qu'une correspon-
dance systématique se trouve réalisée entre l'ensemble de c1épart et l'ensemble
d'arrivée » (DaNrs, 1989). Autrement dit, une représentation mentale d'un objet
conserve Ies propriétés de I'objet représenté. Cette conservation n'est toutefttis
que partielle puisque des processus d'encodage ont translbrmé I'objet pour lui
donner une fbrme <. rlentale ». Cette transformation a souvent pour caractéris-
tique d'être mttins précise que le rétérent, ou d'avoir perdu cle I'infbrmution par'
rapport à I'objet de départ vu les processus d'abstraction souvent mis en ocLlvre
dans ces activités.

Au contraire d'autres lbrmes de représentation comme le lat.rgagc, la
représentation mentale imagée, ou image mentole, a cette particularité de pré-
server au maximum les propriétés structurales et fbnctionnelles du référent phy-
sique. Vu cette caractéristique. elle est souvent qualifiée de représentuîion ana-
logique : imaginer ou percevoir un objet ou une scène engage lcs mêmes
sous-systèrnes cognitifs. L'inragerie et 1a percc'ption sont structurellement et
foncticlnnellement équivalentes (trrrurr et SHEpARD, 1986 ; LrteuNe, 1993a).

Bien qu'ayant connu une évolution mouvementée (voir pour une syn-
thèse, DENrs. 1989), on assiste depuis une vingtaine d'années à un accroisse-
ment des connaissances relatives à l'imagerie mentale. KossLvN ( 1980, 1994) a
élaboré une théorie de I'imagerie synthétisant de manière satisfaisante les
diverses données empiriques du domaine. L'imagerie ne peut ainsi se concevoir
comme une capacité globale et indifférenciée mais doit plutôt évoquer un
réseau de sous-systèmes plus ou moins indépendants chargés de certains
aspects du traitement imagé. Ces sc'rus-systèmes permettent tant la générurion
que la transformatir.rn des images sur une surface appelée « buffer visuel » qr-ri
leur sert de support temporaire. Pour prendre un exemple simple, ils nous per-
mettent de.. voir >> une pomme en son absence (i.e. la génération de I'image),
et éventuellement de I'agrandir, de la làire pivoter... (i.e. la transformation de
l'image).

Ce bulfèr visuel est composé de cellules activées lors de la firrmation
d'images mentales (Kossr-yN, FlyNN, Ausrpnoav et WANG, 1990). Le pattern
d'activation de ces cellules préserve I'apparence visuelle de I'objet représenté.
L'isomorphisme fonctionnel et structurel de I'image et du percept mentionné
ci-avant serait notamment explicable par le fait que le buffer visuel utilise cer-
taines structures nerveuses engagées dans la pcrception, en l'occurrence les
aires rétinotopiques du cortex occipital. Le bu.ffer peut être activé par des infor-
mations transmises par la vision de bas niveau ou à partir de représentations
emmagasinées en mémoire à long terme.

Lcs divers sous-systèmes imagés assurent I'actualisation, le maintier-r, la
transformation et I'analyse de l'information représentée sur le buffer. Dans la
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REPRESENTATIONS MENTALES IMACEES CHES LES ANIMAUX

version théorique la plus récente du modèle kosslynien (Kosst-vN, VaN Kleecr
& KInnv, 1990; Kossr-vN, 1994), on a pu identifier onze modules' possédant

chacun ses tbnctions propres. Ainsi, certains solrs-systèmes assurent le traite-
ment des propriétés de I'objet (fbrme, couleur...) et sont identiques dans les

processus de reconnaissance des objets. D'autres concernent les propriétés spa-

tiales (localisation, taille, orientation). le recouvrentcnt de I'informatitln dans la
mémoire associative multimodale oLl encore l'orientation de la prise de I'infbr-
mation par des processus << top-(l(»t'n,. L'image t.nentale générée sur le buffèr
pourra être inspectée ou subir diverses transformations structurelles ou
spatiales.

La théorie de Kosst-vN a été jusqu'à ce jour validée empiriquement par

de très nombreux travaux expérimentaLtx. non seulement en psychologie cogni-
tive, mais encore en neurosciences cognitives (FannH, 1984; Kossr-vN, 1987).

En I'ait, les etTorts por-rr valider tel n.rodèle. et plus généralement pour mietrx
connaître les sous-systèrr.res imagés, viennent du fàit que, dans nombre de situa-
tions, I'image mentale déterrnine le moins accompagne 

- 
nos com-

portements. Ainsi, elle contribue à la résolution de problèn-res (vtlir par exemple
SHepano & Coopen, 1982), clle améliore la rlémorisation de noms et de pat-

terns visuo-spatiaux (v11ir par exemple Yrttlt-E & Palvro, 1969), elle détermine
la classification ou la catégclrisation des objets. ou encore elle améliore nos

habiletés motrices (voir par e xemple Le:EuNe. DEcrPn & SnNcutz, 1994).

Qu'en est-il des animaux ?

Au travers de ces qr-relqr-res exemples, il apparaît que la représentation
imagée est déterrninante dans nornbrc de comptlrtements humains. Qr"r'en est-il
chez les aninraux 'l Il a en eff-et été suggéré à plusieurs reprises que des repré-
sentations mentales seraient préscntes chez les anitlitux. GnrrptN ( l9Ul ) et

Pnevecr (1983) ont mentionné - 
de manière plus théorique qu'empirique 

-que les représentations mnésiques chez I'animal devaient être visuelles, c'est-à-
dire semblables àt une image Qtit'turc-like) plutôt quc de prendre toute autre
lirrnre. Par ailleurs, DenwtN (187 l/198 l) avait déjà mentionné au préalable
l'existence de rêves chez les animaux.

Une association de la représentation mentale imagée avec la co-enition

anirnale peut donc ne pas être surprenante. En ef-fet, f image mentale est sou-
vent considérée comme étant la représentation mentale utilisée par des orga-
nisnres moins évolués. C'est ainsi que certains auteurs (voir par exemple,
MaNpt.E,n, 1983) pensent que I'image mentalc es1 le mode de représentation
utilisé par les jeunes enlànts. Ceux-ci ne possédant pas encore de langage arti-
culé (comme c'est d'ailleurs le cas pour les aninlaux), ils fbnctionneraient plu-
tôt sous un mode analogique. st-rit imagé. Divet'scs données ont d'aillcurs été

rapportées témoignant des capacités de rotatit:»n mentale chez des enfants de

quatre ans (MenraoB, 197-5), vttire trois ans (Le:nuNE. 1993b). L'échec parfois
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rapporté à ce genre d'épreuves est souvent plutôt expliqué par I'immaturité
d'autres sous-systèmes cognitifs 

- 
notamment la mémoire visuo-spatiale à

court terme (voir pour une synthèse de la littérature : LEJEuNn, 1996).

Admettre I'utilisation de la représentation mentale imagée par des orga-
nismes peu évolués est également en accord avec les théories proposées par
Kossr-yN (1980) et SHEeARD (1984, 1988). En effet, d'après SHEeARD, les divers
sous-systèmes de transfbrmation de I'image mentale pourraient être en grande
partie innés. Considérant que l'homme se déplace et vit dans un monde tridi-
mensionnel peuplé d'éléments pour lâ plupart eux-mêmes mobiles. les
contraintes de Inobilité imposées par cet espace constitueraient des invariants
physiques qui auraient prévalu tout au long de l'évolution biologiquc. Ces
contraintes auraient été intériorisées par les animaux les plus évolués, ce qui
expliquerait leurs manifestations dans différentes espèces et son émergence pré-
coce dans le développement humain. Parmi ces contraintes, la composante
cinétique g()Ltvernant les déplacements ou les transfi)rmations spatiales entre
objets, et entre les objets et nous, serait fbndarnentale. Plutôt que de conserver
une image fixe des objets modifiés au fil de l'évolution, il serait plus adaptarif
d'intérioriser des transformations spatiales. Ces transfbrmations constitueraient
la base des divers sous-systèmes imagés.

Des représentations mentales
chez les animaux ?

Poser la question de I'existence d'irnages mentales chez les animaux
nous pousse avant tout à aborder la question de savoir si des représentations
mentales existent chez les animaux. Depuis le début de ce siècle. en fait, plu-
sieurs chercheurs ()nt tenté de dém<lntrer leur existence. Parmi les pionniers, on
retrouve THonNprrcu ( l9l l) et ses << boîtes à problèmes ,>. HuNTER (1912) et ses
études sur les « réponses différées >). ou encore, plus tard, Toluax (1948) intro-
duisant la notion de « ç311ss rnenLales , en examinant les représentations de
I'espace chez le rat.

Après la prédominance du courant béhavioriste (Warsou, l9l3), la psy-
chologie cognitive suggère que <. les animaux ne sont pas de simples automates
réflexes, mais plutôt des systèmes qui traitent activement de l'infbrmation en
vue de s'adapter à leur environnement » (Vauclern, 1994, p.226). Ainsi,
trouve-t-on chez les animaux l'équivalent des systèmes perceptifi, mnésiques
voire représentationnels que I'on trouve chez I'humain. L'animal posséderait
des représentations dans la mesure où il est capable de réactiver ou utiliser de
f infbrn'ration qui n'est pas disponible dans son environnement irnmédiat.
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Quelques témoins de I'existence de
représentations mentales chez les animaux

Sans vouloir présenter une revue exhaustive des travaux suggérant

I'existence de représentations mentales chez les animaux à I'occasion de cette

brève synthèse, il peut être utile de présenter quelques données portant sur la

cognition spatiale et la mémoire visuelle animales. En effet, chez I'homme,
cognition spatiale, mémoire visuelle et imagerie mentale ont souvent été rap-

portées comme appartenant à une même catégorie de processus mentaux
(Kosst-vN, 1994).

TolvnN et HoNZtK (1930) ont été parmi les premiers auteurs à suggérer

I'existence de << cartes mentales » chez les animaux. Plaçant des rats dans des

labyrinthes à trois voies au bout desquels se trouve de la nourriture, ils obser-

vent chez le rat une préférence pour certaines voies (disons la voie 1 suivie de

la2 et de la 3). Dans une seconde phase, la voie préférée est bloquée par une

porte, ce qui oblige les rats à choisir une autre voie. Pour atteindre la nourriture'
seule la voie 3 est efTcace, l'ar-rtre ayant un segment du parcours commun avec

la voie I bloquée. Quatorze rats sur quinze empruntent la voie 3l D'après
TorueN (1932).les rats auraient utilisé un processus d'anticipation inférentielle

construit à partir d'une << carte mentale >> élaborée par les animaux - 
ces cartes

évoquent étrangement celles utilisées par les humains dans certaines tâches

complexcs (KossI-vN, Bau & Retsen, 1978).

Bien que souvent citée en exemple, cette expérience n'a pas toujours pu

être reprocluite (EvANS, 1936 ; DovE & THoupsoN, 1943). Les principales rai-

sons invoquées par les auteurs concernent le rôle de repères disponibles et la
visibilité du but (soit la nourriturc).

Toutefbis. des résultats semblables ont été rapportés en examinant les

perfbrmances de printates. Ainsi, MENzr,r- (1913) démontre la grande capacité

«1e chimpanzés à restructurer de I'infbrmation acquise lors de déplacement dans

son milieu, et ainsi à élaborer des trajectoires nouvelles. Dans un enclos de

4000 m2, un expérimentateur dissimule de la nourriture à différents endroits en

emmenant avec lui, sur son dos, un des huit chimpanzés testés dans I'expé-
rience. L'expérimentateur emprunte une trajectoire totalement désorganisée et

peu économique pour dissimuler la nourriture. Une fois replacé seul dans

l'enclos, le chimpanzé, ncln seulement retrouve tous les aliments cachés, mais

parcourt l'enceinte de manière économique. Entre la première visite de l'enclos
et sa cleuxième visite. le chimpanzé semble avoir construit une représentation

mentale du lieu et 1'utiliser en vue de maximiser le rapport coût/énergie dans sa

quête de nourriture.
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Des résultats sirtrilaires ont été rapportés chez le chat (poucer, THTNUS-
BlaNc & csepurs. 1983) et chez le rat (MoRRrs, l98l). L'ensemble de ces
rechcrches suggèrent fbrten-rent l'existence d'une forme particulière de repré-
sentation de l'espace de déplacement chez les animaux : lcs cartes mentales.
Tor-rtefois, nous ne devrions pas en conclure trop rapiclement que pour toLlt
déplacement I'animal a uniquement recours à ce type de processus mental. Des
travaux réalisés dans le courant des années 1980 ont suggéré une organisation
davantage modulaire 

- 
termes empruntés à Fonon (1983) 

- 
de la représenta-

tion spatiale chez les animaux. Le lectcr-rr intéressé pourra se référer allx tra-
vaux de Ge.r-lrsrnr- et CHENG (198-5), de cupNc (1986) ()Ll encore de ManculEs
et GALLTSTEL ( l98lJ).

Mémoire et représentation sont aussi d'autres c()ncepts quelquelbis utili-
sés de manière interchangeablc dans la littérature cle la psychologie cognitivc.
Pour s'en cclnvaincre, on citera GonpoN (1983) qr-ri définit la mémoire colt)lne
<. la représentation intériorisée d'un événement quelconque qu'un orgunisrne a
vécu dans le passé ». Par ailleurs, on sait que chez I'homme, la mémoire se sub-
divise en un ensemble de sous-systèmes cognitils, chacun chargé dr-r stockage
eÿou du traitement d'r-rne catégorie particulière d'infbrmation. por-rr le propos
qui nous occupe ici, norrs rappellerons que plusieur-s n-rodèles théoriques <Je la
mémoire humaine proposent I'existence de sous-systèmes dédiés à la mémoire
visuelle ou visuo-spatiale (voir par exemplc : BapppLEy. lgg4 ; Kossr_yx ;
1994 ; Locre, 1995), et que les termes « mémoire visuelle à court terme >> et
« imagerie mentale » peuvent être considérés, du moins cn partie. comme
synonymes.

Très nombreux sont les travaux qui ont rapporté des capacités mnésiques
chez les animaux. un relevé exhaustif serait trop ambitieux pour cette brèvc
synthèse critique (voir L,qnocun & Dnwesn, 1994). Toutelbis, pour le prop()s
qui nous occupe, on rappellera qu'on a pLr rapporter qLle, lorsque l'on présentc
un clbjet une seule lois à des singes, ils Ie reconnaissent plr-rsieurs minutes plus
tard. Ces observations suggèrent que, quelque part dans le système visuel «lr,r

primate, il existe des traces mnésiques réactivées lors, notamment, de la rccon-
naissance d'objet. Le cortex inféro-temporal serait le licu d'établissement cle
ces traces rnnésiqr-res (Mrsur<rN, 1982).

Qu'en est-il des preuves de l'existence des
images mentales chez les animaux ?

Les travaux brièvcnrent évoqués au paragraphe précédent n'apportent
que peu d'infbrmations sur les re;trésentations im«54ées chez les animaux. En
outre, si ces travaux suggèrent l'existence de représentations mentales (cartes
mentales) chez certains animaux, ils ne démontrcnt pas que ces représentations
prennent la fbrme d'images mentales tellcs qu'on les déflnit en psychologie
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cognitive. Ce manque de données vient bien évidemment de la difïiculté à étu-

clier et à mettre en évidence ces images mentales. Si on peut comprendre aisé-

ment les difTcultés rencontrées quand on les étudie chez I'homme, on com-
prendra encore davantage combien il est malaisé de les mettre en évidence chez

les animaux.

Toutefbis, diflérents auteurs 
- 

trop peu nombreux 
- 

ont tenté d'utiliser
certains paradigmes bien établis chez I'homme pour examiner si I'imagc- mcn-
tale est présente chez I'animal. Le paradigme par excellence est celui de la
<< rotation mentale , où le sujet est invité à discriminer des images en miroir
présentées dans différentes orientations. Dans les expériences clâssiqLles chez

I'humain, on présente aux sujets des stimuli ayant subi des rotations dans un

plan parallèle au fbnd ou en profbndeur. Ces stimuli sont présentés dans leur
version << normale >) ou en « miroir ». Les su.iets sont invités à juger le plus rapi-
dement possible dans quelle version est présentée le stimulus indépendamment

de son orientation. Habituellement, à de telles épreuves, on observe que le
temps «1e réaction mis pour juger de I'identité du stimulus croît linéairement en

fonction cle 1'orientation de celui-ci 
- 

indice qui suggère que le sujet fàit subir
une << rotation mentale » du stimulus équivalente en tout point à la rotation phy-

sique de ce stimulus (voir SHeeenD & CooPER,1982, pour une description pré-

cise de la procédure utilisée).

A notre connaissance, seules deux études ont pll rapporter des résultats

intéressants démontrant l'existence de., rotatitln mentale >> chez les animattx:
celle cle Hor-la.no et DELtuS (1982) chez le pigeon, et celle de V,tucletn,
Fncor et HoPKINS (1993) chez le babttuin. D'autres tentatives ont été réalisées

mais ont échgué dans la ntise en évidence de capacités e\ discrin.riner des in-rages

en miroirchez les anirraux (ToDRIN & Bt-ouctt, 1983, chez le pigeon I WannEN
( 1969) chez le chat ; et HnvtLroN, TteraeN & Bno»v, 1913, chez le macaque).

Holla.no et DELIUS (1982), utilisant la technique du conditionnement
operant, ont entraîné des pigeons à discriminer des représentations bidirnen-
sionnelles de figures géométriques asymétriques et de leur image en Iniroir'.
Après cette phase préliminaire, les figures étaient présentées dans de nouvelles
orientations et les pigeons devaient toujours signaler par un coup de bec sur une

clé-réponse si la figure présentée était dans sa version normale ou en miroir. Au
contraire cles résultats rapportés habituellement chez les humains (voir
ci-dessus), les temps de réponse des pigeons ne dépendaient pas de l'orientation
du stimulus et, en outre, étaient nettement plus courts que chez de jeunes

adultes soumis à la même épreuve. Ces données ont donc suggéré que les traite-
ments opérés par les pigeons «levaient être assez difïérents de ceux utilisés par

les humains. En conséquence, en utilisant le paradigme de « rotation mentale »

chez ces oiseaux. Hollano et DELIUS (1982) ont conclu que des pigeons sou-

mis à une tâche cle discrimination de figures en rotation n'utilisaient pas dc

<< rotations rneutales ». Ils intel'pl'ètent leurs résultats cn émcttant I'hypothèse
quc lcs nécessités du vol auraient contraint le pigeon à développer des systèn.res

de représentation lui permettant de reconnaître des lttrmes, quelle qr,re stlit leur
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orientation. L'intériorisation de processus de rotation mentale chez I'homme
s'expliquerait par sa posture verticale lui imposant de caractériser les objets par
leur orientation canonique.

On por"rrrait toutelitis s'inquiéter dr-r rôle possible du surentraînement
subi par les pigeons dans les travaux susmentionnés. celui-ci aurait pu faire
disparaître I'effèt de l'orientation du stimulus sur le temps de réponse par
I'intériorisation d'un catakrgue étendu de représentations cl'un même ob.jet dans
dif'férentes orientations en ménroire à long terme chez le pigeon. En el'fèt. «le
très not.trbreuses séances expérimentales ont été nécessaires pour obtenir les
résultats publiés. Toutefbis, lors d'une communication personnelle, Dgr-lus
(1992) nous a confirmé qu'à aucun moment les temps de réponse n'ont été
observés dépendants de I'orientation du stimulus;les patrons «ie réponse en
début de conditionnement ressemblaient à ceux de fin d'apprentissage.

Évitant I'inf'luence de certaines caractéristiques évolutionnistes des
oiseaux (le vol notamment) et la nécessité d'un surentraînement, VAUCLATR et
ses collaborateurs (HopKrNS, FAGor & V,ruclern, 1993 ; Vaucr_arn, Fecor &
HoprrNs, 1993) ont mis en évidence des capacités de rotation mentale chez le
babouin. Après avoir démontré dans une première étude (HopKrNs er a/.. 1993)
que des babouins sont capables de reconnaître des fbrmes asymétriques et en
miroir, Vauclaln et al. (1993) ont démontré I'existence de capacités de rotation
mentale chez le babouin. utilisant des caractères alphanumériques pour stimuli,
ils observent d'assez bonnes performances (+ 70 7o de réponses correctes) à
une tâche de discrimination de figures en rotation chez ces primates. En ce qui
concerne les tentps de réponse, les résultats observés sont ftrnction cle I'hémi-
sphère cérébral stimulé. Dans Ie cas d'une présentation du stirnulus dans
I'hémichamp visuel gauche (traité par I'hémisphère droit en firnction du trans-
fert des inl'ormations visuellcs au niveau du corps calleux), les ten.rps ile
réponse étaient indépendants de I'orientation du stimulus. par contre. quand la
lettre était présentée dans le champ visuel droit (traité par l'hémisphère
gauche). les temps de réponse dépendaient linéairement de I'orientation ch-r sti-
mulus ; ces résultats n'étant pas sans rappeler ceux parfois rapportés chez
I'humain à l'aide de techniques électrophysiologiques (pÉnoNNar & Fl.nan,
1990).

E,n conclusion, deux études ayant utilisé des techniques classiques de la
psychologie cognitive humaine ont pu rapporter certaines capacités chez les
animaux à résoudre des tâches de discrimination de figures en rotation sans
toutefois toujours pouvoir conclure que les traitements opérés sont semblables à
ceux des humains.
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Conclusion

Après cette brève revue <le la littérature sur les représentations mentales

imagées chez les animaux, il est malaisé de tirer des conclusions précises' Il
,"-bl" que certains animaux résolvent une série de problèmes sur base de

représentations mentales de la situation. Ils « fbrment >> des cartes mentales, ils

possèdent des capacités à encocler et à rnaintenir de l'intbrmation sous forme

visuelle. Toutefbis, peu «le travaux apportent de manière convaincante la preuve

<le 1'existence d'images mentales chez les animaux. De nouveirux paradigmes

expérimentaux seront nécessaires afin de répondre plus clairement à la question

posée.

Toutelbis, il ne serait pas étonnant dans les prochaines années de voir

apparaîtrc cles recherches sur le sujet. ce n'est quand même que depuis

qrètq,r"r 4nnées que certains débats sur 1'existence même d'images mentales

cihez les humains se sont estompés (BnucE, 1996). On trouvera sans doute de

plus en plus des entreprises scientifiques visant à interpréter, voire expliquer,

i"a 
"o-po.t"ments 

des animaux comme ceux de l'Homme. En empruntant un

ensemble cle concept à la psychologie cognitive, on s'accordera aisément pour

clire que tout organisme peut être conçu comme un système constamment

contionté à c'le l'information qu'il fàut encoder, traiter, stocker... I-es zrnimaux

ne fbnt pas exception à cette règle. De quelle manière stockent-ils ou traitent-ils

I'information'l Est-ce sous une fbrme simple comme le sont les images men-

tales ? L'avenir - 
tout proche - 

nous le dira.
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