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RECHERCHES ABBASSI Zohra

Quoi qu'il en soit, le corps engagé dans l'action motrice étant
quelque chose de rare et de peu connu à l'échelle sociale. les parents

d'élèves ne saisissent

pas véritablement le sens éducatif de la séance d'éducation
physique et sportive que I'institution scolaire propose à leurs enfants.

Si tel est le cas, comment comprennent-ils la séance d'éducation
physique et sportive lolsque leurs enfants scolalisés y bénéficient ? Si
une quasi absence de I'activité physique et sportive marque la vie
sociale et individuelle, dans quelle mesure ces mêmes parents

peuvent-ils envisager pour leurs enfants des normes de port du corps

en rupture avec le code de conduite habituel et en faveur de

l'émergence de I'expression corporelle exigible dans la gestuelle

sportive ? Etant donné la quasi absence du corps dynamique d'une
part et la prévalence des normes corporelles anciennes d'autre part, le
problème de la valorisation de l'éducation physique et sportive
scolaile se pose pleinement. Saisir les perceptions centrales que les

parents d'élèves ont de l'activité physique scolaire apporte une
participation à la compréhension de cette problématique.

En fait, rnalgré la diversité des représentations sociales par
lesquelles I'individu comprend généralement I'activité physique.
celles-ci peuvent être lamenées à deux thérratiques centrales. La
première tend à sous valoriser I'activité physique en la reléguant au

rang d'activité sans utilité véritable I'associant ainsi à un jeu corporel
récréatif ou encore comme passe-temps improductif. La seconde

thématique concerne une vision sociale selon laquelle I'activité
physique ou sportive ne va pas toujours dans le sens d'un port du corps

conforme aux usages sociaux. L'exposé suivant sert à saisir les

articulations principales des conceptions par lesquelles les inclividus
dont les parents d'élèves appréhendent le sport en général et

l'éducation physique et sportive en milieu scolaire en particulier.

2. L'ACTIVITÉ PHYSTQUE CONSIDÉnÉE COMME UNE
OCCUPATION LUDIQUE

Souvent les termes de <faire du sporD évoque chezla plupart
des acteurs sociaux une forme de jeu propre aux enfants et aux jeunes

en général. Cette vision tire sa source du fait que I'on pense souvent
que tant que les individus sont en bas âge et qu'ils n'ont pas de rôle
social à accomplir, il leur est permis de s'adonner à des activités

l0
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sous I'angle d'une activité ludique, elle est liée pour une autre paft, non

négligeable - celle-là- au manque de moyens matériels dont souffre la

séance d'éducation physique scolaire:bien souvent le matériel

indispensable à I'accomplissement des apprentissages moteurs fait
défaut et dépouille la séance d'éducation corporelle de sa valeur

éducative:<<Le contact avec la réalité de la pratique de I'E.P.S. est

souvent fort décevant pour les élèves qui se retrouvent face à une

discipline 'démunie'. Le problème du manque d'équipement et de

matériel est pour I'heure vécu crucialement par les enseignants, le mal

est accentué ces dernières années par des prix exorbitants compar'és à

I'insuffisance des sommes allouées> (7).

En outre, I'on se doute que la pratique physique et sportive

acquiert une signification d'importance pour les 
_ 
parents d'élèves

lorique les établissements scolaires, très limités dans leur buclget,

laissènt I'enseignant improviser sa séance d'éducation corporelle selon

les disponibiliiés spatiales réduites à la cour de l'école (absence

d'espacè sporlifs stândardisés tels que gymnase,-salle de sport_, stade,

etc.) quanâ la pluviométrie est favorable. Etant donné les nombreuses

.-6ûôh"s d'ordre infrastructurel et matériel, la séance d'éducation
physique et sportive a du mal quant à se faire valablement une place

ôoi"nt" matièie d'enseignement au même lang que les autres matières
enseignées. Ceci est dans les perceptions des parents comme il en est

de celles des élèves.

3.L'ACTIVITÉ PHYSIQUE BT SPORTIVE CONÇUB COMME
PERTE DE TEMPS

Si pour les raisons principales évoquées plus haut, la séance

d'éducation physique et sportive en milieu scolaire n'acquiert pas la

faveur des parents c'est aussi parce que les matières scolaires clites

<intellectuelles> sont perçues comme éminemment utiles.

Paradoxalement, les apprentissages de la gestuelle corporelle proposée

par I'E.P.S. sont interprétés colnme improductifs. En effet, les parents

valorisent d'autant plus les matièresintelle ctuelles que celles - ci

représentent pour eux (comme d'ailleurs pour I'ensemble de la
société), un moyen d'accumulation de connaisSances en mesure de

garantir un emploi futur pour leurs enfants, En fait, I'institution
scolaire est perçue comme le lieu par excellence où l'on acquiert des

connaissances intellectuelles permettant d'occuper plus tard un poste

de travail. Et plus la réussite scolaire est acquise à l'élève et plus les

parents cle ce dernier élèvent leur niveau d'aspiration s'agissant du
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4.I,A PRÉVALENCE DU CORPS CALME

Le mythe de I'enfant sage, au corps calme et peu kinésique est

encore pr'ésent dans la conscience collective: I'enfant calme est donné

en modèle et nombreux sont les parents qui centrent leur éducation sur

cet idéal. En conséquence, l'éducation familiale consiste en gros à

faire intérioriser par I'enfant un ensemble de gestes à faire et d'autres à

ne pas faire de telle sorte à le faire admettre pat la société' C'est

autant dire que perdure encore de nos jours le projet sociétal visant à
rendre I'enfant conforme aux attendes du groupe familial et plus

largement social. Le corps de I'enfant est ainsi nolmalisé en faveur du

corps calme et toute gestuelle non conforme à ce modèle normé est

malginalisée. A notre connaissance, il n'existe pour I'heure aucun

projet permettant d'aider les parents à axer leurs préoccupations vers

des objectifs plus actuels centrés sur l'épanouissement de

I'individualité, de la spontanéité et de la prise d'initiative. Cela est, en

effet, signalé en ces termes: <Confiné dans un moule social, I'individu
obéit à un code de conduite entravant toute velléité d'autonomie. Il en

découle la prohibition du plaisir individuel et la contention des

caractéristiques psychoaffectives> (8).

En présence du carcan des gestes conventionnels, stéréotypés

et préformés, il est prévisible que I'activité physique en tant que

moyen efficace contribuant à la formation de I'homme total (tant

mental que physique) échappe totalement aux individus y compris les

parents d'élèves.

En outre, à l'école I'enfant est tenu de rester sage et presqull

immobile. Lorsque l'élève tend à sortir de ce moule en adoptant des

attitudes corporelles non prévues, cela eqt perçu par I'enseignant

comme bruitage ou autres attitudes corporelles incorrectes à

sanctionner. C'est dire que l'école algérienne ne stimule pas chez

l'élève la prise de conscience de son corps dans des attitudes

corporelles nouvelles. Bien au contraire, elle le dépossède de son

corps en réduisant son expressivité au strict minimum(9). C'est ainsi

que les établissements scolaires cautionnent l'éducation corporelle

familiale et reconduisent les principes rigides qui la reproduisent. De

fait, les parents des élèves continuent de percevoir que le corps effacé

et silencieux est le modèle à atteindre s'agissant de leurs enfants.

L'accès à une éducation physique qui encouragerait I'expressivité du
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Aujourcl'hui encore, les cafes restent un lieu important pour le loisir
des jeunes et des hommes en général. Etant tenues de rester à la
6aison, les femmes et les jeunes filles s'y occupent comme elles

peuvent:certaines regardent la télévision alofs que d'autres effectuent

de menus travaux(couture. broderie,lecture.etc.)ou prévoient cles

visites familiales.

En fait, la notion de loisir n'est pas un épiphénomène mais est

la résultante de toute l'évolution historique d'une société. L'exemple

des sociétés industrielles est illustratif à ce sujet. On sait que dans les

pays industrialisés, les loisirs se sont étendus de la bourgeoisie aux

classes ouvrièIes par l'amélioration de la qualité de vie. La satisfaction

des besoins élémentaires n'étant plus désormais le privilège des seuls

nantis (s'y ajoute également la réduction du temps de travail). les

acteurs sociaux accèdent en masse aux loisirs selon leurs tendances

et leurs moyens. C'est ainsi que le loisir participe d'un mode de vie

où I'individu a désormais la possibilité matérielle de s'investir à titre

personnel dans une occupation de loisir pour Se former, s'infotmef, Se

divertir ou encore se reposer. D'où la définition reconnue

généralement au loisir et dont nous entretient Dumazedier: <Le loisir
est un ensemble cl'occupations auxquelles I'individu peut s'adonner de

plein gré, soit pour se reposer. soit pour se divertir. soit pour

développer son information ou sa formation désintér'essée, sa

participation sociale volontaire ou sa libre capacité créatrice après

s'être dégagé de ses obligations professionnelles familiales et

sociales>(13). Or, la société algérienne. empêtrée dans des problèmes

sociaux rlrgents (crise de logements, chômage endémique, baisse du

pouvoir cl'achat, etc.) a du mal à accéder à I'amélioration notable de la

qualité cle vie. Les besoins sociaux incessants et diversifiés

monopolisent l'énergie des indiviclus et accaparent leurs centres

d'intérêts. Cette plession sociale captative et granclissante n'est

assurément pas faite pour orienter les individus vefs Llne perspective

d'activités cle loisirs. Dès lors, celles-ci deviennent un luxe que seule

une petite minorité peut se permettre. Le r'ésultat en est qr:e les

conceptions individuelles continuent de valoriser le colps outil de

travail et que les parents d'élèves persistent à pensel que seules ies

matières intellectuelles sont clignes d'importance. A ceia s'ajoute tottte

la panoplie des interclits poltés par le corps et présents dans la

mémoirc cciilective. Comme noLls allons le t'oir, cela se répercute snt'

l/.
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pas :e5arCer directement une femme étrangère à sa fàmille. S'il le fait,
:i l..it ie tàrre furtivement. A considérer, l'étude de Bouatta, il apparaît
;;e ce moule corporel que I'individu ne doit pas dépasser est très
vivace chez la jeune génération. Cet auteur rapporte comment doit se
conduire la fille algérienne selon la conception des sujets interrogés:<
Elle doit plaire aux gens, sa façon de parler, de s'habiller, son
éducation; elle sait recevoir les invités (...) Les qualités requises chez
la fille. . . c'est d'être pour les autres. Plaire aux autres dans la façon de
parler, de s'habiller, de recevoir, c'est prendre en compte, voire se plier
aux exigences des autres, car ce sont eux qui délivrent le label 'fille cle

famille'r(15).

Etant donné la prévalence sociale du conformisme et des valeurs
qui le sous-tendent comme la pudeur <Hichmuet le respect <Horma>>,
il est attendu que chacun des acteurs sociaux, soucieux de sa bonne
moralité, doit se conduire conformément à ce qui est exigé de lui:
<L'emprise du groupe induit le conformisme. Par conséquent, elle
limite les capacités du sujet, dresse des embûches devant ses

aspirations, fi'eine ses tendances et étouffe son esprit d'initiative>)(16).

Or, parce que I'activité physique en milieu scolaire oblige lr:
corps à un langage bien souvent en rupture avec les normes sociales
en vigueur elle dérange à plus d'un titre. La séance d'éducation
physique et sportive dérange d'abord les parents d'élèves: ils y voient
des attitudes corporelles qui exhibent le corps alors que celui-ci doit
être effacé. A elle seule, la tenue sportive exigée réveille en eux la
crainte des interdits intériorisés relatifs aux parties corporelles intimes
(poitrine, cuisses, etc.).Cela est surtout lorsqu'ils sont parents de filles
scolarisées et que ces dernières ont atteint l'âge de la puberté. Les
rondeurs du corps féminin de leurs filles les renvoient alors au danger
de la sexualité. C'est que le corps féminin est érotisé à tel point qu'il
n'est pas possible d'entrevoir une jeune fille ou une jeune femme dans
une situation peu usuelle (étant seule dans la rue, à la plage ou dans
une tenue vestimentaire plus ou moins suggestive) sans y associer une
quête sexuelle. Et pour cause, le harcèlement sexuel est intense et en
font I'objet des jeunes filles dès qu'elles ne prennent pas la précaution
d'effacer leurs corps en public notamment par le vêtement et par des
attitudes corporelles appropriées. Dès lors, le vêtement joue le rôle de
carapace ou de bouclier permettant de séparer les individus et de
protéger I'intégrité physique et symbolique du corps féminin. C'est

r8
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étriqués ou eneore coincés. Cela concerne indifTéremment les deux
sexes dans la mesure où n'ayant pas intériorisé précocement la
gestuelle sportive tout en étant plutôt conditionnés à des gestes

standardisés, garçons et filles ne possèdent dans leur schéma corporel
qu'un éventail restreint de mouvements à effectuer. Car bien souvent,

ils n'ont pas conscience de larichesse des praxies que peut accomplir'
leurs corps. Dans ce contexte de gêne intense suscitée par l'exigence
de faile appel au colps-action peu usuel et au demeurant marginalisé,
le plaisir de ressentir cles sensations kinesthésiques, ploprio et
intéroceptives que devrait entraîner le mouvement sportif est

impossible. Le rapport au corps pl'opre et intimiste s'en ressent: les

élèves éplouvent dans le mouvement sportif plus de sensations à
versus négatif (honte, culpabilité, etc.) qu'ils ne reçoivent de leur corps

de sensations narcissisantes(20). De fait, la satisfaction qu'aurait pu
leur procurer la séance de l'éclucation physique et sportive (en

présence d'un rapport au cotps narcissisant) leur est d'accès difficile.
Le résultat en est que les élèves n'investissent pas valablement la
séance d'éducation physique et sportive. Cela ne concourt pas à
motiver leurs parents quant à revalorisel la séance cle l'éducation
physique et sportive en milieu scolaire en lui reconnaissant une pofiée

avantageuse.

Ainsi, bien souvent le corps - tabou stigmatise les perceptions
collectives (celles des parents comme celles des élèves) et

accompagne les séances d'éclucation physique et sportive scolaire. I1 se

produit alors un malaise indépassable tant pour les élèves et que pour
leurs parents. L'impression qui s'en dégage est que pour I'heure, le
corps culturellement construit est à tel point efficace qu'il continue de

diriger les perceptions sociales. Toute perspective de I'adoption
favorable de l'éducation physique et sportive bute contre ces dernières.

Ce qui complique davantage le problème de l'éclucation physique
et sportive est I'excès de religiosité qui est apparu plus
particulièrement ces dernières années et portant surtout sur la manière
de porter le corps en société en matière de tenue vestimentaire, de

rapports entre les sexes(21).

Ce courant issu d'un réveil religieux accentue chez les acteurs

sociaux la crainte du péché (Haram) et ne manque pas de rappeler à
I'ordre certains parents qui ont tendance à ne pas trop s'inqr,riéter sur le

comportement de leurs enfants en public et plus particulièrement à

20
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pour leurs enfants, ils ont d'autant plus de mal à se défaire du corps -
outil de travail, du corps peu kinésique et du corps tabou que leur style
de vie ne compofte pas d'aménagements des activités physiques et
sportives. En effet, par manque flagrant d'espaces de verdure, d'aires
de jeux et d'infrastructures sportives, le sport de masse et le sporl pour
tous relèvent de l'utopie et ne pénètrent que rarement les familles.
N'étant pas insérées dans le mode de vie de la majorité, les activités
physiques et sportives demeurent en marge de la société. La
conséquence directe de cet état de fait est que perdule dans les
mentalités le corps culturellement construit. Ce dernier constitue le
référentiel des parents d'élèves et sous-tend leur perceptions quand ils
tentent de faire une approche de l'éducation physique et sportive
proposée par les établissernents scolaires. Il est donc prévisible que les
parents, soumis à I'emprise du corps culturellement construit,
éprouvent d'énormes dilTcultés quant à lire positivement la séance de
l'éducation physique et sportive. Assujettis au corps travaillé par la
culture, il n'est pas surprenant que les individus en général, les parents
d'élèves en particulier supportent le corps dynamique beaucoup plus
qu'ils ne le vivent pleinement. On se doute qu'une telle emprise sociale
du corps imprègne les acteurs sociaux jusqu'à la sève la plus profonde
de leur conscient mais surtout de leur inconscient. Face à cette
situation alarmante où réside I'issue?

Etant donné la persistance du corps culturellement construit et
dont certains indices ont été saisis par la présente analyse, des travaux
de recherche scientifique portant sur ce thème s'imposent
nécessairement. L'urgence du déploiement de tels efforts scientifiques
viseront à inventorier et à r'épertorier dans différents milieux sociaux
(école, famille, université, milieux du travail, etc.) les entraves
culturelles s'imposant en tant que fieins à l'émergence à grande échelles
des activités physiques et sportives. L'intervention de la recherche
scientifique est donc r"rn préalable nécessaire permettant de jeter
quelques lumières sur ce qui fàit barrière à la revalorisation du corps
dans une société interpellée par le processus de mondialisation. Il est
bien entendu qlle I'entrée véritable de I'Algérie dans la mondialisation
reste une gageure tant qlte I'efficacité du corps- action est hypothéquée
par le corps -næud d'entraves culturelles désuètes mais persistantes.

MOTS CLÉS : Corps ,culture, éducation physique et sportive, école,
famille,élèves,parents,perceptions sociales tradition,
modernité, religion.
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ce làile l'éducatioh physique est plimordiale, la société algérienne continue
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leur permet sinon la résolution du conflit du moins son atténuation. Voir
TOUALBI Q.{.), Religion. rites et fnutations, Alger Ed. E.N.L., l984.Quoi qu'il
en soit, il important de retenir que les perceptions des parents d'élèves sont
largement influencées par ce courant de religiosité qui actuellement lalargement rnlluencees par ce courant ûe rellgloslre qul secoue acruelle
société algérienne dans son ensemble et cible particulièrement le port du corpssociété algéflenne dans son ensemble et clble parttcullerement le port du corps
en société. Cela complique assurément le problème de l'éducation physique et
sportive scolaire à lui-même déjà complique.

(22)Si I'on consulte la tradition du Prophète Mohamed (QLSSL), on s'aperçoit
que de nombreux Hadiths relatent I'importance des activités physiques

recommandées pour le croyant dans un but éducatif, d'entretien de la form:
physique ou même de loisir. De nombreux spotls contemporains sont d'origine
arabe et ont été pratiqué par le Prophète et ses Califes comme il en a été de

l'équitation, la course à pied, la natation. Ie tir du javelot et bien d'autres

techniques corporelles. Nous renvoyons le lecteur désireux de ce documenter

sur ce sujet àl'ouvrage assez exhaustif en la matière de EL-KHOULI (A.A.),
Le sport et la civilisation musulmane, Le Caire, Dar El Fikr El-Arabi, 1995.
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