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Conclusion 
1
Pro.Ahmed Oriabi Auoda 

2
Hardan Aziz salman 

Creativity in a simple definition is bringing something new and useful from which are 

already found in the ambiance of the creator, a feature found in all members of society, 

but in different levels  and can appear and take shape if he has conditions conducive to 

the liberation of factors that hinder the launch. 

Our titled research (creative thinking and its relationship to some basic skills of Pivot 

player in the league of the Iraqi elite handball) target to: 

1 - identify the level of creative thinking to handball pivot players in the top elite of Iraq. 

2 - identify the type of relationship between creative thinking and the performance of 

some of the basic skills of the pivot  players in the handball team. 

Based to Hypothesis and found correlation of statistical significance between creative 

thinking and performance of and found correlation of statistical significance between 

creative thinking and performance of some basic skills to pivot players in a Hand ball 

team . the research community Represent from pivot players of elite handball league for 

the season (2009\2010), who are (16) players. the researchers Use measure of creative 

thinking that the Scientist Princeton in 1989 design and which is made in the origin of 

(74), paragraph designed to measure creative thinking in individuals and to be answered 

during the three alternatives are (I agree, undecided, disagree) after reducing the number 

of paragraphs to ( 38) and amended paragraph and in proportion to the Pivot player 

and not affect the substance of paragraphs. with skill tests for the Pivot player 

Researchers concluded there is no correlation between creative thinking and performance 

skills of both the shooting to the goal and passing and receiving. 

1 - that the degree of the level of creative thinking to the Pivot player was good. 

The tow researchers recommended the necessity of attention  in the intensive  skills 

preparation of  the pivot player And not sticking on the specific plans and leave hem act 

freely inside the stadium. 

 

 

                                                 
1.Professor of sport psychology in the Faculty of Education, University of Mustansiriya 

2
  Assistant Lecturer in the Faculty of Physical Education University Mustansiriya 
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(1)

يركس انكراب :  ، انقاْرج  تطبُقاث– نظرَاث –  الإػذاد اننفسٍ فٍ كرة انُذ ؛ (ٔآخرٌٔ)يحًذ حسٍ علأي  

  .66 ، ص 2003نهُشر  ، 
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15
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3 212011192011

16

2

                                                 
(1)

يطثعح انساسح ، : غساٌ عثذ انحي أتٕ فخر ، انكٕيد – ذرجًح  ،  الإبذاع انؼاو وانخاصانكسُذر ٔ رٔشكا ؛  

  .53- 52 ،ص1989سهسهح عانى انًعرفح ، 
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(1)

 .1981، دار انُٓضح انعرتيح نهطثاعح ٔانُشر، تيرٔخ،تحٕز َفسيح ٔذرتٕيح: سيذ خير الله  
 
(2)
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(1)

. 1985، ٔكانح انًطثٕعاخ ، انكٕيد ،أفاق جذيذج في دراسح الإتذاع:عثذ انسرار إتراْيى 
(2)

 Dacey .J.(1989) Fundamentatls of Creative thinking . Massachusetts Lexington 
(3)

 Taylor .c.(1964)  .Creative Progress  and Potential. In Story Cock . (ed) Educational Psychology.  

Canada. The Cooper book pubi. Co. 
(4)

  .166 ، ص 2005 ، انًصذر انسابقاحًذ عريثي عٕدج ؛  
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(1)

انجًناستك الإَقاػٍ وػلاقته بتنًُت انقذرة ػهً انتفكُر الإبذاػٍ نذي طهبت انصف  أييرج عثذ انٕاحذ يُير ؛ 

  .  11 -8 ، ص1986، رسانح ياجسرير ، جايعح تغذاد ، انرابغ كهُت انتربُت انرَاضُت 
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- 

- 

- 

- 

31

                                                 
(1)

انرفكير الإتذاعي ٔعلاقح تانرحصيم انًعرفي ٔانًٓاري في يادج انسثاحح نذٖ طهثح انسُح  . زْرج جًيم صانح ؛ 

 . 2006انذراسيح الأٔنيح، رسانح ياجسرير غير يُشٕرج ، جايعح انًٕصم ، كهيح انررتيح انرياضيح ، 
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(1)

.242،ص2001دار انًُاْج نهُشر ٔنرٕزيع،: ، عًا1ٌ ،طاصىل انبحث انؼهًٍ ويناهجهٔجيح يحجٕب؛  
(2)

دار :،انقاْرجانبحث انؼهًٍ فٍ انتربُت انرَاضُت وػهى اننفس انرَاضٍيحًذ حسٍ علأي ٔاسايّ كايم راذة؛  

.140،ص1999انفكر انعرتي،

  .(حيذر غازي ياجسرير ذرتيح رياضيح ، حسيٍ عثذ انكريى طانة دكرٕراِ )كادر انعًم انًساعذ * 
(3)

انتفكُر الابذاػٍ وػلاقته ببؼض انًهاراث الاساسُه نذي حراس انًريً نذورٌ اننخبت حرداٌ عسيس سهًاٌ ؛ 

. 70 ، ص 2008رسانح ياجسرير غير يُشٕرج ،انؼراقٍ ، 
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2008

3874

123321

38114 

2

113030

4.54.5

110.50.5

3030

3030

3030

2

2x3

137960x

10028

60x100

46

80x100

80x100

135

                                                 
(1)

200348
(2)

 .155 ، ص 2004 ، ، تغذاد ، يكرة سُاريا ، انتحهُم والاختبار فٍ كرة انُذ احًذ عريثي عٕدج ؛ 
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يشرق خهيم فرحي ، جايعح . د.كهيح انررتيح انرياضي  ، و/ عثذ انْٕاب غازي ، جايعح تغذاد .د.ا ):  انًحكًيٍ 

 . (كهيح انررتيح انراضيح / تغذاد 
(1)

.222،ص1995انقاْرج،دار انفكر انعرتي،:3ط.انتقىَى وانقُاس فٍ انتربُه وانرَاضُتيحًذ صثحي حسُيٍ ؛
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0,207

0.050,49

0.0514

 92114

78

42

 (spss

1

2

3

4

5

6

7

                                                 
(1)

حٕار في )ترَايج ،2003نري أقيًد في انثرذغال أسثاب ذراجع انًُرخثاخ انعرتيح نكرج انيذ في تطٕنح انعانى ا- 

. قطر( انجسيرج)قُاج . (انرياضح

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0D78EC2C-8067-4645-AC9A-E971CD002ECF.htm#L3#L3
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0D78EC2C-8067-4645-AC9A-E971CD002ECF.htm#L3#L3


 25 

2004

2

2005

1989
- 

1986

2008

2006 

2003

1981

1985

200366

1999140

3

12001

2003

- Dacey .J.(1989) Fundamentatls of Creative thinking . Massachusetts 

Lexington Books.

- Taylor .c.(1964)  .C reative Progress  and Potential. In Story Cock . (ed) 

Educational Psychology.  Canada. The Cooper book pubi. Co.

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0D78EC2C-8067-4645-AC9A-E971CD002ECF.htm#L3#L3
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Rôle du conseiller pédagogique envers certains problèmes d’ordre psychologique 

relatifs aux Jeunes talents sportifs   

Résumé 

La place  des jeunes surdoués, les défis de la science, de la technologie et des sports font 

en sorte que l'absence de prise en charge psychologique des talents draine et engendre 

souvent des pertes de résultats et peut influer ces jeunes sur le plan mental. 

Le sportif doué peut  faire face à des difficultés et à des problèmes qui peuvent entrainer 

une disharmonie dans sa vie sociale et également entraver le développement de ses 

potentialités.  

Si nous voulons l'aider à s’intégrer plus facilement, il s’agira pour nous de comprendre 

les problèmes auxquels il est susceptible de faire face. Notre impératif entant 

qu’enseignants, conseillers et responsables est de l'aider à s’investir davantage afin de 

réaliser ses objectifs. 

Cette thématique acquiert toute son importance  à partir du moment où il s’agit pour 

nous, pédagogues, de reporter, en fonction de certains problèmes psychologiques  
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rencontrés par les élèves sportifs talentueux, toute notre attention sur le rôle que nous 

avons à jouer dans la manière d’agencer  les programmes d’éducation de base. 

-Mots clefs : conseiller pédagogique - Problème-psychologique –talent sportif. 
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. رمعون محمد، قوراري به علي، به قصد علي حاج محمد، واصر عبدالقادر، عدة عبدالدايم

1
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Abstract 

The role of the university learning environment in the development of creative 

thinking ability of students at the Department of Sports Administration and 

Management University of gas 
Ahidvt the current study to elucidate the role of environmental education courses in the 

development of the ability of creative thinking among students in the administration 

section and management of sports, a researcher used the descriptive method, and by 

building a tool questionnaire on this subject and distributed to a sample of (80) student, 

was done according to plan methodology to reach the results the study The study 

examined the dimensions of the educational environment of the social relations within the 

educational environment and administrative structures that are available within the 

educational environment and democratic learning environment and the contribution of 

each item in the development of the ability of creative thinking for students of 

Department management and management of sports and that by calculating the 

percentages for each item of the dimensions The three included in the tool questionnaire. 

One of the main findings of the educational environment of the three factors - social 

relations - management structures - a democratic learning environment contribute in 

different proportions, where the results showed the existence of convergence in each of 

them in the development and abundance of creative thinking among students in the 

administration section, and sports management. 

The researcher recommended that is to intensify research and studies to identify the 

pattern of growth and development of creative capabilities of the samples from the stages 

of other subjects for both males and females, as researcher recommended the importance 

of the study subjects adopted and to identify the factors leading to retreat and retreat in 

the creative abilities of students. 

 

Key words: 

University educational environment, creative thinking talent, creativity 
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Abstract 

The effect of small gomes in discovering talented children and the development of 

their motor and sense recognition 

 

The arms of the study are :  

 The familiarity of the motor – sense recogroition of kindergarten children in the 

centre of Babylon province .  

 Preparing small games to discover talented children with their motor – sense 

recognition in the kindergartens of Babylon province.  

 The familiarity of the effect of small games in developing motor – sense 

recognition of kindergarten chilolren in the centre of Babylon province .  

- The two researchers used two methods to solve the problem of the study which 

ane :  

Descriptive method by survey style and experimental method by the styk of equal group 

– ( the controlling and experimental ) since they are suitable for the nature of the problem 

. lt also inclndes the description of research pattern the Nurnberg of them is ( 190 ) child ( 

male and fewale ) to discover the reality of motor – sense recognition of childra and 

ialentify the motor – sersc recognition of them through putting standards and levels for 

then .  

- As for chilalren of expcrimental patter , the number is ( 60 ) child ( male and 

female ) who hare weak motor – sense recognition this also includes fonding scientific 

values of the used measure ( Daiton ) and designing and preparing small games to 

develop motor – senserecognition and then applied upon the experimental pattern which 

incluahes ( 60 ) child ( male and female )  

The study reached at the followibg conelusions :  

- The identification of fire standard levels to measure the motor – sense recognition 

( verygood – good – intermediate – weak – very weak .  

- There is a clear weakness of some children in the variable of motor – sense 

recognition .  

- The use of small games hay positive effect in discovering the talented children of 

age (5) years and the development of motor – sense recognition .   
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2 Theoretical   Andrelat studies

21theoretical Studies

211movement Education

1

212Rervep tnalmotor hearning

                                                 
(1)

 داس  : عَاُ، 2 ط .اىرشتٞح اىثذّٞح ٗاىذشمٞح لأطفاه ٍا قثو اىَذسعح  : ٗظاح غاٌّ ععٞذ، ىؤٛ غاٌّ اىصَٞذعٜ  

   .94 ، ص1999 ىيطثاعح ٗاىْشش ، ٛاىفنش اىعشب
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1

22Related studies  

2211998
1

45

45

45

45

                                                 
(2)

   .26، ص  اىَصذس اىغاتق ّفغٔ: ادَذ عَش عيَٞاُ اىشٗتٜ  
(3)

                          . 221 ً ، ص2006 داس اىَغٞشج ىيْشش ٗاىر٘صٝع ،  : ، عَا1ُ ط .صع٘تاخ اىرعيٌ: عاٍٜ ٍذَذ ٍيذٌ  
(1)

  .33،ص1989 داس اىنرة ىيطثاعح ٗاىْشش ، :جاٍعح اىَ٘صو . (اىرعيٌ اىذشمٜ )عيٌ اىذشمح :ٗجٞٔ ٍذج٘ب  

 
(1)

دشمٜ _ تشّاٍج ٍقرشح فٜ اىرشتٞح اىذشمٞح ىشفع ٍغر٘ٙ اىقاتيٞح اىزْٕٞح ٗالإدساك  اىذظ  :  إَٝاُ دَذ شٖاب 

  . 1998عْ٘اخ ، أطشٗدح دمر٘سآ ، ميٞح اىرشتٞح اىشٝاظٞح ، جاٍعح تغذاد ،  (5-4)ىلأطفاه تعَش 
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*
 (شعثح الإدصاء) ذٌ ذذذٝذ اىشٝاض فٜ ٍشمض ٍذافظح تاتو دغة اىغجلاخ اىشعَٞح ىَذٝشٝح ذشتٞح ٍذافظح تاتو  

  . ً 2010 – 2009ٗدغة اىرقٌ٘ٝ اىجذٝذ ىيعاً اىذساعٜ 
*
تعذ الاعرفغاس عِ طشٝق اىَقاتيح  (شعثح الإدصاء ) إعرَذ اىثادث اىرقغٌٞ اىَ٘ج٘د فٜ ٍذٝشٝح ذشتٞح ٍذافظح تاتو  

   . 17/2/2011ًاىشخصٞح اىرٜ أجشإا اىثادث ٍع ٍذٝشج شعثح الإدصاء فٜ ًٝ٘ 
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3411

100

3412

73

43201120

2

3413

1

2

                                                 
*

  . (4)خثشاء ٍٗخرصِٞ ْٝظش اىَيذق  (9)  ذٌ عشض اعرَاسج الاعرثٞاُ عيٚ  
**

 اىرعذٝلاخ شَيد إعادج صٞاغح ىثعط اىفقشاخ ٗذ٘ظٞخ ىفقشاخ أخشٙ ٗتَا ٝرلاءً ٍع فٌٖ اىطفو اىعشاقٜ دُٗ أُ ٝنُ٘  

 . (الاخرثاس)ْٕاىل ذغٞٞش فٜ أصو اىفقشج 
(1)

  . 53 ، ص1999 داس اىفنش اىعشتٜ ،  : اىقإشج .دىٞو اىثذث اىعيَٜ  : خٞش اىذِٝ عيٜ ع٘ٝظ 
*

ـ :  ذٌ اعرَاد دسجاخ اىذنَِٞ  

 .جاٍعح تاتو / ميٞح اىرشتٞح اىشٝاظٞح / ً  عاٝذ مشٌٝ .ً  .1

 .جاٍعح تاتو / ميٞح اىرشتٞح اىشٝاظٞح / ً  ّثٞو ماظٌ .ً  .2
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30.800.86110.810.90

40.880.88120.800.95

50.820.90130.830.96

60.910.94140.900.83

70.800.82150.890.94

80.790.78
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4550

6320112632011
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83 76125.65

30.5562 33 

4  
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1

15

3442

27

46

51

15t test

Spss

3443

                                                 
*

دسجاخ  (10)قاً اىثادث تر٘دٞذ دسجاخ اىَقٞاط اىَغرخذً تذٞث أصثذد دسجح مو فقشج ٍِ فقشاخ اىَقٞاط ٍِ  )  ذْ٘ٝٔ  

  .ٗرىل تاعرخذاً قاُّ٘ اىْغثح ٗاىرْاعة  ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 )تذه ٍِ 
(1)

   .284 ص. اىَصذس اىغاتق ّفغٔ  : صلاح اىذِٝ ٍذَ٘د علاً 
 . 70 ، ص2001 ٍشمض اىنراب ىيْشش ، : ، اىقإشج1ط . ٛاىقٞاط اىَعشفٜ اىشٝاض: ىٞيٚ اىغٞذ فشداخ  (1)
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1

190
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0 170 46

1880 050 138

3444

1
1

3
2

spss3

3

174.63

272.88

384.32

419.55

51.41

60.268

                                                 
(1)

داس :  ، اىقإشج 2 ط. اىقٞاط فٜ اىرشتٞح اىشٝاظٞح ٗعيٌ اىْفظ اىشٝاظٜ :  ٍذَذ دغِ علاٗٛ ، ٍذَذ ّصش اىذِٝ سظ٘اُ  

   .271 ، ص2000اىفنش اىعشتٜ ، 
(1)

   .145ص،  ٍصذس عثق رمشٓ:  ٍذَذ ّصش اىذِٝ سظ٘اُ  ، ٍذَذ دغِ علاٗٛ 
(2)

 .  151ص، اىَصذس اىغاتق ّفغٔ  :  ٍذَذ دغِ علاٗٛ ، ٍذَذ ّصش  اىذِٝ سظ٘اُ  
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(1)

   .301 ص،اىَصذس اىغاتق ّفغٔ  : ٍذَذ دغِ علاٗٛ ، ٍذَذ ّصش اىذِٝ سظ٘اُ   
(2)

 ، 2001داس اىفنش اىعشتٜ ، :  ، اىقإشج 4 ، ط1 ج .اىقٞاط ٗاىرقٌ٘ٝ فٜ اىرشتٞح اىثذّٞح ٗاىشٝاظٞح :  ٍذَذ صثذٜ دغاِّٞ  

   .29ص
(3)

 تْاء ٗذقِْٞ ٍقٞاط اىَعشفح اىعيَٞح ىَذسعٜ اىرشتٞح اىشٝاظٞح ، سعاىح ٍاجغرٞش ، ميٞح اىرشتٞح  : عاٝذ مشٌٝ عثذ عُ٘

  . 128 ً ، ص2007 جاٍعح تاتو ، –اىشٝاظٞح 
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Les tendances récentes s'attache sur l'importance du logiciel d'analyse 

cinétique à résoudre certaines difficultés d'apprentissage et vu l impotence 

de l'adoption de entraineur  Algérien a ses techniques. Les  chercheurs 

soulignent que la négligence de cette technique est l'une des raisons  de 

l'incompétences du  joueur algérien dans ses situation .est  pour cette Rison  

les chercheurs indique que  la précision dans la correction implique la 

manipulation de ses outils a la correction des erreurs personnelles. 
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ABSRTACT 

Contribution to the sovereignty of the cerebral hemispheres of the brain in a variety of 

motor performance in Rhythmic Gymnastics 

by:  Dr. Enas  S. Ali 

The selection of athletes in Rhythmic Gymnastics is not built according to the capabilities 

of the physical and  kinetic and functional and functional,  but   also contribute to 

determine the type of processing sensory treat the brain with various forms of skill and 

motor on the sovereignty of any of the halves in dealing with triggers sensory diverse 

environment of the individual, due to the advantage of this Sports of shapes and multi-

motor skills of a technical nature aesthetic that reflects the consistency of musical skill 

and rhythm as a unit  and the sense of movement and rhythm at the same time. 

the researcher has selected a sample of students aged (8-9) years, this number (30) 

students to represent the research sample, because of the privacy of the small sample, the 

researcher has to transfer test Tor Lens test is given in writing to the test mail is given 

using a computer as it listens the lab and see the question in the scale on the computer, 

and the sample was tested the performance of motor starting. 

The researcher used the analysis of simple linear regression in the treatment of research 

data to find the best of relations achieved between the variables, results showed that 

sovereignty brain linked to performance in gymnastics rhythmic, they touched the 

sovereignty cerebral for the half left with the performance of skills separately, and the 

best links achieved was Bmanueh high between sovereignty cerebral half and right motor 

performance of the squad with the music, and through those results, the researcher 

recommended the need to rely on the index of sovereignty to the cerebral hemispheres of 

the brain when selecting players for the sport of rhythmic gymnastics
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Les aléas historiques du talent sportif  

         

 

Didier REY* 

Université di Corsica- Corse-France 

 

 

 

1-Introduction 

La recherche et la découverte du sportif talentueux, selon la définition donnée par 

Winfried Joch : peut être considéré comme […] ayant du talent celui qui, en raison de 

prédispositions et d’une volonté de réussite exceptionnelles, et en raison d’un environnement 

social particulièrement favorable, obtient des résultats nettement supérieurs à la moyenne par 

rapport à ceux dont sont capables les autres de son âge
1
, semble tellement naturel dans le 

monde compétitif actuel que l’on en viendrait presque à oublier que le talent a rencontré sur 

sa route bien des avatars et qu’il n’est pas sans revers. 

En effet, soumis, pratiquement dès ses origines au triple interdit de classe, de genre et 

de « race », le sport resta longtemps un domaine réservé aux élites tant sociales, politiques, 

culturelles que coloniales. Or, plusieurs ruptures intervinrent, n’ayant pas seulement des 

soubassements sportifs, qui obligèrent progressivement les clubs et les équipes à intégrer des 

joueurs et des athlètes n’appartenant pas aux catégories dominantes et à prendre réellement en 

considération la notion de talent, d’où que vint ce dernier. Pour autant, le talent sportif, bien 

que participant incontestablement à brouiller les frontières sociales et/ou ethniques, 

permettant l’émergence de sportifs de haut niveau parmi les catégories dominées, n’en 

risquait pas moins de créer, en fait, de nouveaux phénomènes de ségrégation, voire, 

paradoxalement, de mise en scène de soi afin de répondre aux représentations que l’Autre 

juge « positives », pérennisant de fait les stéréotypes. ………………………………                                                       

………..C’est sur ces aspects de la question que nous voudrions brièvement nous interroger 

ici. Après avoir rapidement dressé le tableau des origines des pratiques sportives élitistes et de 

leurs enjeux, nous nous pencherons sur les mécanismes divers d’intégration par le talent des 

catégories dominées (ouvriers, Noirs américains, populations colonisées…) avant de voir, 

pour conclure, quelles furent et quelles sont les limites du talent sportif.  

 

2-Aux origines des sports : le talent, une valeur secondaire ? 
 

Apparu au Royaume-Uni à compter du milieu du XVIII
ème

 siècle, le sport, outre le 

plaisir de la pratique toute emprunte de fair play, et la pacification des rapports sociaux, 

offrait aux nobles et à la gentry une domination symbolique et une hégémonie culturelle sur le 

monde rural. Il témoignait également d’une volonté de former des élites capables de relever 

les nouveaux défis lancés au pays par l’industrialisation, l’urbanisation, la compétition 

économique et les tensions sociales qui en résultaient, mais également par la démocratisation 

de la vie politique. Le sport apportait ainsi les valeurs du respect de la règle, du courage viril 

et du sens des responsabilités collectives, bref le viatique indispensable à tout futur dirigeant 

                                                           
*Maitre de conférences HDR, Université de Corse, UMR 6240. 
1
 Cité par Lukas Zahner et Hans Babst, La Relève. Les 12 éléments de la réussite. Concept de base de Swiss 

Olympic Association pour l’encouragement de la relève, traduction de Yves Jeannotat, Berne, Swiss Olympic 

Association / Maison du Sport, 2003 (1999), p.10. Consultable sur le site  

http://www.swissolympic.ch/fr/Portaldata/41/Resources/04_ethik/ethik_charta/soziales_umfeld/12Bausteine_zu

m_erfolg_fr.pdf 
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du pays ou d’entreprise. Il va sans dire que cela impliquait clairement et explicitement 

l’exclusion des femmes. 

Quittant les contrées septentrionales, les activités sportives se répandirent 

progressivement à l’ensemble de la planète, ou peu s’en faut, pénétrant notamment au sein des 

établissements scolaires et universitaires dévolus aux fils de la bourgeoisie libérale 

européenne, très attachée à une vision élitiste de la société et donc, à l’instar de leurs 

homologues britanniques, partisans farouches de l’amateurisme, car ce dernier symbolisait le 

« passe temps de la belle existence » et, par conséquent, l’infranchissable barrière sociale. À 

titre d’exemple, rappelons comment le cricket se dota d’un code moral […]. L’accent était 

porté davantage sur la camaraderie et la solidarité que sur la notion de compétition
2
. Dans cet 

ordre d’idée, on comprendra aisément que la notion de talent sportif n’avait pas grand sens ni 

grand intérêt. Le sport garant des barrières sociales, mais contribuant également à l’édification 

du barrage ethnique dans les États à population mêlée, à l’image des États-Unis où, en 1887, 

les propriétaires des grands clubs de baseball s’entendirent pour ne jamais aligner des joueurs 

noirs en ligue nationale ; les ligues mineures se rallièrent à cette vision des choses dès l’année 

suivante. Cet accord tacite se maintint jusqu’en 1947. Quant aux Noirs, ils se regroupèrent au 

sein de plusieurs Negro League leur permettant de disputer des compétitions séparées, image 

même du talent ségrégué en quelque sorte. 

À partir des années 1850, la formation progressive des empires coloniaux européens 

ouvrait aux sports un nouveau champ d’expérimentation. On n’oublie trop souvent que les 

pratiques sportives s’inscrivirent rapidement et pleinement dans les projets de colonisation ; 

Pierre de Coubertin (1863-1937), le « rénovateur » des Jeux olympiques, n’écrivait-il pas, en 

1894 : Je voudrais que vous ayez l’ambition de découvrir une Amérique, de coloniser un 

Tonkin et de prendre un Tombouctou. Le football est l’avant-propos de toutes ces choses. 

Tout cela, c’est à mettre dans le même sac, cela fait partie du même programme, c’est 

l’éducation du « va de l’avant »
3
. Le colonialisme affirmant également l’inégalité des 

« races », l’instrumentalisation de l’altérité devenait une nécessité pour, dans un premier 

temps, justifier la conquête, puis, dans un second temps, pour vanter les « bienfaits » de la 

colonisation ; le sauvage devenant l’indigène dont il importait de domestiquer et dompter le 

corps toujours prompt aux révoltes, aux débauches et à la violence. Le sport et l’éducation 

physique offraient, ici aussi, une réponse possible à ces préoccupations ; ils permettaient de 

renforcer les présupposés racistes, attribuant à certaines populations des caractéristiques 

particulières, certes pouvant être éventuellement utilisées dans le domaine sportif, ainsi que 

l’affirmait un ouvrage médical de 1902 : Chez les nègres, [l’éducation physique] des organes 

se fait inconsciemment depuis la naissance […] c’est à cette condition physiologique du nègre 

qu’on doit sa résistance opiniâtre à la course ; mais capacités néanmoins limitées par la 

présupposée infériorité génétique et intellectuelle des populations concernées. Le tout sans 

oublier la possibilité de s’attacher les élites locales par une forme d’association-ségrégation 

sportive, à la condition, toutefois, de maintenir de strictes limites, tant pendant qu’après la 

rencontre. Paradoxalement, dans ce cadre très contraignant, la notion de talent n’était pas 

absente, annonçant timidement des évolutions possibles. Ainsi, dans l’une de ses nouvelles, 

Rudyard Kipling (1865-1936), n’écrivait-il pas, à propos d’une partie de polo disputée dans 

quelque garnison de l’Inde anglaise : [ils battirent] la redoutable [équipe] de Lushkar, bien 

que cette dernière eût quatre poneys par cavalier […] sans compter un officier indigène qui 

jouait comme une traînée de flammes à travers le terrain. Ils donnèrent alors un diner pour 

célébrer l’événement […] entra l’officier indigène qui avait joué dans l’équipe de Lushkar. Il 

                                                           
2
 Brian Stoddart, « De l’Empire aux indépendances : vers un ’’nouvel ordre mondial’’ du cricket ? » in Pierre 

Singaravélou et Julien Sorez (dir.), L’empire des sports, une histoire de la mondialisation culturelle, Paris, Belin, 

collection Histoire et société, 2010, p.85. 
3
 Les Sports athlétiques du 24 février 1894, pp.160-161, cité par Alfred Wahl, Les archives du football. Sport et 

société en France (1880-1980), Paris, Gallimard-Julliard, Collection Archives, 1989, p.26.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1887
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ne pouvait, cela va sans dire, manger avec les blancs, mais il arrivait au dessert
4
. Néanmoins, 

un risque énorme existait dans la promotion possible des pratiques corporelles nouvelles chez 

les « peuples de couleur » à partir du moment où ceux-ci constitueraient des équipes qui leurs 

fussent propres : celui du renversement, même symbolique du rapport entre dominants et 

dominés – la victoire sportive du colonisé –, autrement dit les activités physiques se 

retournant contre le colonisateur au lieu de le servir. Et, plus encore, la hantise de la 

« promiscuité raciale », conduisant à une terrible et irréversible « contamination », premier 

signe de la « dégénérescence de la race ». Rien d’étonnant alors à ce que se manifesta 

également une volonté de soustraire le colonisé aux pratiques sportives. Ainsi, dans certains 

territoires, régnait un véritable « apartheid sportif », pour reprendre les termes de Bernadette 

Deville-Danthu, comme en Nouvelle-Calédonie, où les Canaques et les Asiatiques furent 

initialement interdits de participer aux épreuves cyclistes
5
 ; sans oublier le cas particulier de 

l’Afrique du Sud, où le cricket, après avoir symbolisé l’opposition Blancs-Noirs, mais aussi 

Anglais-Afrikaners au lendemain de la Guerre des Boers (1899-1902), devint pour ces deux 

dernières communautés un lieu de rapprochement qui conduisit à l’Apartheid
6
. 

 
Cependant, au Royaume-Uni, dans les années 1880, la démocratisation graduelle, bien qu’inégale, des 

pratiques et l’instauration progressive du professionnalisme dans certains sports, où la notion de talent prenait 

alors toute son importance, déclencha un vif conflit entre les tenants de l’amateurisme et ceux partisans du 

versement d’un salaire pour les compétiteurs. L’unité de certains sports n’y résista pas, à l’image du rugby. Lors 

de l’apparition du professionnalisme, les principaux dirigeants du rugby, le rejettent fermement car 

l’amateurisme représente la règle fondamentale
7
. Cette attitude était sous-tendue par une volonté farouche de 

ségrégation sociale pour éloigner tout risque de « contagion » populaire. Ainsi, l’opposition entre partisans et 

adversaires du professionnalisme y entraîna-t-elle un schisme : en 1895, alors que les tenants de l’amateurisme 

restaient groupés autour de la Rugby Football Union, leurs rivaux créent la Northern Football Union car les clubs 

professionnels se trouvaient dans le nord du pays. Cette dernière donna naissance au Jeu à XIII en 1906 ; comme 

le faisait remarquer Raymond Thomas, il existait désormais un rugby pour les gentlemen et un pour les ouvriers
8
. 

Il est significatif que le Jeu à XIII se vit dénier jusqu’au nom même de rugby par ses adversaires et ce jusqu’en 

1993. Le talent venait de faire réellement son apparition sur le devant de la scène sportive même si celle-ci 

restait semée d’embûches ; les autres pays à leur tour devaient connaître dans les années suivantes des mutations 

identiques. 

 

3-Les mécanismes divers d’intégration par le talent 

 

Ce renversement de perspectives, ouvrant aux sportifs talentueux non membre de 

l’élite, un espace de promotion et/ou de contestation de l’ordre établi, s’étalait dans le temps 

et dans l’espace, il n’en était pas moins perceptible dès la fin du XIX
ème

 siècle. Cette 

évolution se lisait non seulement dans le changement d’optique des dirigeants sportifs de 

différents pays, mais également au niveau des pratiques à l’intérieur des frontières d’un même 

état. Quatre éléments principaux jouèrent en faveur de ces mutations et tenaient à des raisons 

sociales, politiques, économiques et culturelles, sans oublier le paramètre sportif, qui 

s’entremêlèrent étroitement. 

Le premier élément à prendre en considération dans cette évolution, fut le passage du 

sport de l’élite vers les catégories populaires et l’apparition du professionnalisme. Avec ce 

dernier, le sport se caractériserait désormais par la recherche de la performance, la poursuite 

du record, la mesure, le perfectionnement de la technique et la compétition incessante ; toutes 

choses où la recherche et la découverte de talents devenaient une question vitale. En effet, 

entre la fin du XIX
ème

 siècle et le milieu des années 1920, selon les pays, les pratiques 

                                                           
4
 Rudyard Kipling, « L’homme qui fut » in L’homme qui voulut être roi, Paris, Folio, 2009, pp.177 et 179. 

5
 L’empire du sport. Les sports dans les anciennes colonies françaises, Aix-en-Provence, CAOM / AMAROM, 

1992, p.36. 
6
 Brian Stoddart, « De l’Empire aux indépendances », op.cit., p.89.  

7
 Évelyne Combeau-Mari, L’invention du rugby, Paris, Les quatre chemins/Musée national du sport, 2007, p.37. 

8
 Raymond Thomas, Histoire du sport, Paris, PUF, Que-sais-je ?, 1999, p.66. 
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sportives effectuèrent un voyage vers les « classes inférieures » au point de devenir l’un des 

éléments essentiels de la culture populaire. L’amélioration progressive des conditions de vie 

des ouvriers, ainsi que celle de leur condition de travail jointes au développement des moyens 

de transport en commun, drainèrent de plus en plus de personnes autour des stades. Par la 

suite, la création de clubs d’entreprises, le développement des paris et surtout le passage 

progressif de certains sports au professionnalisme offrirent aux éléments des « classes 

laborieuses » des moyens nouveaux d’ascension sociale, exprimant l’affrontement 

symbolique avec l’adversaire de classe, offrant à tous un moyen d’identification au parfum de 

revanche sociale. L’intérêt que les classes populaires portaient aux sports s’en trouva 

renforcé. Dès lors, des athlètes originaires de ces catégories sociales accédèrent, grâce à leur 

talent, au plus haut niveau sportif. Ainsi, se souviendra-t-on du footballeur Mathias Sindelar, 

l’avant-centre du Wunderteam autrichien des années 1930, orphelin de père, dont la mère était 

lavandière, élevé dans le quartier pauvre de Favoriten à Vienne ; ou encore de Giuseppe 

Meazza, champion du Monde en 1934 et 1938 et champion olympique en 1936 avec l’Italie, 

orphelin de père lui aussi, dont la mère était marchande de légumes. Au-delà des océans, 

quelques décennies plus tard, on pensera, entre autres, au prodige brésilien Garrincha, 

l’Alegria do Povo (la Joie du peuple) et, plus près de nous, à Diego Armando Maradona. Pour 

autant, tout ne fut pas résolu en un jour et la suspicion demeura surtout dans les pays où la 

question sociale se mêlait à la question « raciale »
9
, la mixité posant longtemps problème. Ce 

fut le cas dans les compétitions nationales certes, mais également lors de rencontres 

internationales, comme en 1916, lors de la première finale du Championnat des nations sud-

américain de football lorsque l’Uruguay, opposé au Chili, aligna dans son équipe Isabelino 

Gradín et Juan Delgado, tous deux descendants d’esclaves noirs, provocant l’ire de ses 

adversaires. Si ces préjugés ne s’opposaient plus efficacement au recrutement de talents 

venant d’horizons divers, ils n’empêchaient pas la mise en œuvre de stéréotypes puissants, 

tendant à imputer à l’Autre les causes d’une défaite humiliante. Que l’on songe encore à la 

réaction des Brésiliens, en 1950, vaincus par les Uruguayens en finale de la Coupe du monde 

de football, faisant retomber sur le seul gardien de but Moacyr Barbosa, un Noir, toute la 

responsabilité de la défaite.  

 

Le second était à mettre en relation avec l’accélération et la transformation des codes 

socioculturels ainsi que des perceptions politiques nouvelles que peuvent provoquer les 

conflits armés, en l’occurrence les deux guerres mondiales, même si des évolutions étaient 

déjà perceptibles avant 1914, comme dans le cas de l’Égyptien Hussein Hegazi, attaquant de 

l’équipe de football de Fulham en 1911. Face à l’hécatombe démographique, les populations 

colonisées, en particulier, furent perçues comme un réservoir humain capable tout à la fois de 

défendre militairement les métropoles, tout autant que de fournir des athlètes de qualité pour 

les compétitions nationales et, plus encore, internationales. On escomptait d’eux qu’ils 

renforçassent les sélections, établissent des records et gagnassent des médailles lors des 

grandes manifestations planétaires, tels les Jeux olympiques (JO) ou la Coupe du Monde de 

football, lieux par excellence de la continuation de la guerre par d’autres moyens. Rappelons 

ici le parcours de l’Antillais Eddie Parris, premier homme de couleur à endosser le maillot 

d’une équipe nationale britannique de football, en l’occurrence le Pays de Galles, sans oublier 

les internationaux français Raoul Diagne et Larbi Ben Barek. Songeons également à 

l’Algérien Ahmed Boughera El Ouafi, médaillé d’or aux JO de 1928 pour la France, ou 

encore au Sénégalais Amadou Fall (Battling Siki), maître des les rings sur lesquels il conquît 

le titre de Champion du monde en 1922, pour s’en tenir à ces quelques exemples. Malgré la 

                                                           
9
 On pourra notamment consulter sur le sujet Alexis Trémoulinas « Sport et relations raciales », Revue française 

de sociologie 1/2008 (Vol. 49), pp. 169-196, URL www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-

2008-1-page-169.htm. 
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réussite de ces sportifs, le talent ne constitua pas seulement un serviteur de l’ordre établi et fut 

bientôt mis au service de l’émancipation des peuples et de la lutte de libération nationale, 

comme en témoignait la constitution de l’équipe de football du FLN algérien entre 1958 et 

1962. 

 

Partagé dorénavant par l’ensemble d’une société, le sport se trouva rapidement inséré 

dans la sphère économique et marchande ; toute une industrie et une presse écrite spécialisée 

se développèrent à son intention dès la fin du XIX
ème

 siècle ; la radio, le cinéma et, plus tard, 

la télévision, complétèrent bientôt le panorama. Or, pour la presse sportive – quel qu’ait été 

son support –, l’image de l’athlète qui, grâce à son talent, échappait à son destin médiocre en 

devenant une star, constituait un élément important de vente ainsi qu’une manière de 

construire de façon idéologique des « parcours de vie » édifiants, tout en stigmatisant les 

« dérives » de ceux qui n’avaient pas su « rester à leur place » ; voire de véhiculer des 

stéréotypes racistes issus du colonialisme. Mais il n’y eut pas que cela et l’aspect économique 

joua également un rôle dans l’émancipation « raciale », notamment aux États-Unis. En effet, à 

compter du moment où le sport se trouva intimement lié à la sphère marchande, la notion de 

talent devint essentielle. Outre les raisons avancées précédemment, on n’oubliera pas un 

phénomène classique dans le sport, celui où, à un moment donné, la logique du résultat  

l’emporte sur tout autre considération, y compris raciale ou communautaire. Ainsi, Jay 

Coakley indiquait que, en 1947, lorsque Branch Rickey fit signer aux Dodgers de Brooklyn, 

Jackie Robinson, le premier noir à évoluer en Major League Baseball, il réussit en 

convainquant ses associés, tous blancs, que la présence de Robinson augmenterait les recettes 

aux guichets en attirant de nombreux spectateurs intéressés avant tout par le résultat positif et 

aiderait à faire gagner des matches
10

. Jusque là, comme le rappelait Nicolas Moreau
11

, le 

véritable apartheid régissant le baseball concernait également le système éducatif, en 

particulier dans le Sud  et, par conséquent, les athlètes noirs des établissements secondaires 

se rencontraient uniquement entre eux : Ainsi, en résumé, les athlètes afro-américains ont 

été écartés des sports américains jusqu’à la "signature" de Jackie Robinson. C’est 

d’ailleurs seulement à la fin des années 1950, que les afro-américains dans les trois sports 

professionnels majeurs américains (football, basket-ball et baseball), furent surreprésentés 

par rapport à leur population au sein de la nation américaine
12

. 

 

Le quatrième, enfin, concernait l’affirmation difficile mais réelle, des femmes dans la 

sphère sportive, liée à l’origine à des préoccupations hygiéniques concernant « l’avenir de la 

race » et des peuples. Jusque là limité à quelques pratiques, le tennis et la bicyclette par 

exemple, le sport féminin réussit à imposer sa visibilité, non sans difficulté, dans les 

compétitions internationales. Il convenait d’y ajouter la percée des questions de genre dans les 

champs politique et culturel et l’émancipation progressive du Deuxième sexe. Dans ce 

domaine aussi la lutte sera longue et certains membres des instances internationales s’arc-

boutèrent sur la domination masculine, à l’image de François Pietri, membre du Comité 

International Olympique qui, en 1957 encore, n’hésitait pas à affirmer dans les colonnes de La 

Revue Olympique, dans un article intitulé « Le sport féminin aux Jeux Olympiques » qu’il 

fallait supprimer les compétitions féminines des Jeux au prétexte qu’elles étaient sportivement 

inintéressantes. Malgré ces obstacles et ces préjugés, le nombre de sportives participant aux 

                                                           
10

 Jay Coakley, « Sport, questions  ''raciales'' et  ''ethnicité'' » in Fabien Ohl (dir.), Sociologie du Sport. 

Perspectives internationales et mondialisation, Paris, PUF, Pratiques physiques et société, 2006, p.91. 
11

 Revue Esprit Critique, Été 2008, vol.11, n°2,  Histoire de la Dialectique Sport / Société et évolution des 

formes de racisme aux Etats-Unis : le cas des Afro-américains. Nicolas Moreau est chercheur au sein du 

laboratoire de sociologie de l'activité physique et du sport, Département de Kinésiologie de l’Université de 

Montréal. 
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JO passa de 0 % en 1896 à Athènes à 2 % en 1908 à Londres, puis à 11 % en 1960 à Rome, et 

à 26 % en 1988 à Séoul pour atteindre les 42 % en 2008 lors des JO de Pékin. 

 

4- Les limites du talent sportif 

 

Incontestablement, le talent sportif peut donc être considéré comme un vecteur 

essentiel de promotion sociale et d’élément perturbateur des inégalités en tout genre. Pierre 

Bourdieu (1930-2002) l’avait déjà noté : Il faut avoir à l’esprit, entre autres choses, le fait 

que la carrière sportive, qui est pratiquement exclue du champ des trajectoires admissibles 

pour un enfant de la bourgeoisie – tennis ou golf mis à part –, représente  une des seules 

voies d’ascension sociale pour les enfants des classes dominées
13

. On ne peut s’empêcher 

de se demander, en effet, quelle aurait été, par exemple, la destiné de Zinedine Zidane sans 

le ballon rond ?  

Pour autant, le problème semble plus complexe qu’il n’y paraît. D’une part, parce 

que l’économie sportive et médiatique a totalement transformée le rapport au talent. 

D’autre part, on ne saurait faire fi des effets pervers incontestables que la représentation 

du « sportif talentueux » peut avoir dans le champ social, en construisant une image et des 

stéréotypes nouveaux – n’excluant nullement la reprise d’une partie du discours 

ségrégationniste ancien – et allant à l’encontre de la notion d’égalité et favorisant le 

racisme, le sexisme et le rejet de classe.  

Voyons tout d’abord les conséquences économiques sur la carrière d’un sportif 

talentueux confronté à la nouvelle donne médiatique. Citant l’économiste Shervin Rosen, le 

sociologue Patrick Mignon démontrait comment l’économie du vedettariat transformait une 

petite différence de talent en écart considérable de rémunération et de notoriété : L’économie 

du vedettariat montre que les revenus sont sans proportion avec la différence de talent, tout à 

fait réelle pourtant […] le vainqueur rafle tout
14

. L’auteur précisait en outre que, pour être une 

vedette, il faut du charisme et du talent, les deux qualités qui font le succès
15

, mais aussi que 

le vainqueur n’est séparé du second que par une quantité infime de temps, de distance ou de 

points marqués mais la différence de revenus est immense
16

. Circonstance aggravante, dans 

les sports peu médiatisés, le talent apparaissait largement sous-évalué économiquement et 

sportivement parlant : aux 75 millions de dollars de revenus du golfeur Tiger Woods, sportif 

le mieux payé en 2010, s’opposait les 10 millions du hockeyeur sur glace Vincent Lecavalier 

ou les 516 000 dollars du surfeur Kelly Slatter. Le talent pouvait donc, paradoxalement 

entraîner… des revenus moyens
17

 et une notoriété médiocre ! 

 

               Penchons-nous maintenant sur les effets pervers de la représentation du « sportif 

talentueux » et ce quel qu’en soit le niveau, professionnel comme amateur ; trois exemples tirés de 

travaux de recherches suffiront à illustrer notre propos : 

               Dans un article intitulé Histoire de la Dialectique Sport / Société et évolution des formes de 

racisme aux Etats-Unis : le cas des Afro-américains, Nicolas Moreau
18

 définissait une intégration 

discriminatoire comme un processus par lequel les afro-américains participent aux secteurs 

économiques, politiques et culturels de la société américaine tout en étant défavorisés par rapport 

aux blancs. Dès lors, il affirmait qu’il serait utopique de parler de la disparition des inégalités 
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 Pierre Bourdieu, Comment peut-on être sportif ? in Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 

2002 (1978), p.187. 
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 Patrick Mignon, « Les deux performances. Ce que les médias ont fait des sportifs », Le Temps des Médias, 

2007/2, n°8, p.155. 
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 Ibid.. 
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 Ibid.. 
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« raciales » dans la sphère sportive. Un des modèles récurrents de discrimination dans les 

universités et le sport professionnel américain étant le racial stacking qui peut être défini comme 

une forme commune de ségrégation de position occupée au sein d’une équipe soulignant la 

concentration de minorités raciales (afro-américaines) dans des positions spécifiques. Nicolas 

Moreau démontrait que ce processus d’exclusion entre blancs et minorités ethniques se traduisait 

par une ghettoïsation dans le jeu des groupes ethniques minoritaires (occupation des positions 

périphériques) appelé stacking par les sociologues américains du sport. Autrement dit, précisait 

l’auteur, il s’agissait ni plus ni moins que du concept de ségrégation raciale appliqué au terrain 

sportif, les positions centrales étant essentiellement dévolus aux Blancs. Le stacking apparaissait 

donc clairement dans le football professionnel américain alors que 67 % des joueurs de la 

National Football League étaient afro-américains.  

 

             Le second exemple est celui analysé par Lionel Arnaud
19

 à travers les politiques sportives 

municipales d’intégration de Lyon et de Birmingham, dans un article au titre évocateur : « Sous le 

maillot, la race ? ». Partant du constat que ces politiques municipales étaient conçues, à l’origine, 

pour tenter de favoriser l’intégration des minorités ethniques, il constatait que, dans les deux cas 

cependant, la réflexion autour des politiques socio-sportives tente de répondre aux pressions 

structurelles ou électorales qui, du néo-libéralisme au néo-racisme, militent pour une remise en 

question du droit à l’égalité. Les politiques d’intégration par le sport articulent ainsi plus ou moins 

explicitement un discours sportif et un discours racial, un discours sur la performance et un 

discours sur l’égalité […]. Le paradoxe étant que, au nom de l’égalité et de la lutte contre le 

racisme, les professionnels du sport et de l’intégration argumentent en faveur d’un modèle qui, 

au-delà des codifications, rendrait « naturels » les résultats de la mise en compétition sportive des 

individus et des groupes
20

. Dès lors, on l’aura compris, la performance et le talent sportifs 

justifieraient l’inégalité raciale, certains hommes étant « nés pour courir » (Marianne Amar) et 

devant se contenter de ce seul palliatif pour espérer une véritable intégration, voire une 

hypothétique ascension sociale ; d’autres étant « naturellement » destinés à diriger. 

 

               Le dernier cas, enfin, concernait l’affaire des quotas qui ébranla très momentanément le 

football français au printemps 2011. Citant le site Mediapart, le journal Le Monde, en date du 30 

avril 2011, écrivait qu’une discussion informelle - sinon secrète - réunissant les membres les plus 

influents de la DTN de la Fédération française de football aurait eu pour sujet la possible instauration 

de quotas visant à protéger les joueurs « franco-français » au détriment des dits « bi-nationaux » […]. 

Un certain nombre de joueurs formés en France ne correspondent pas au type de jeu (lequel 

d’ailleurs ?) que veulent mettre en place les cadres techniques pour « in fine » en faire des 

footballeurs de l’équipe de France. Cela impliquerait de réfléchir à de nouveaux critères de sélection 

des jeunes talents. Ce que cette affaire révélait au grand jour, entre autres, concernait deux des plus 

graves effets pervers que nous évoquions précédemment et que le journal Le Monde analysait 

pertinemment.  

                 Le premier effet pervers démontrait, d’une part, que le talent sportif ne pouvait être dissocié et 

ne saurait se dispenser de principes stricts d’éducation : Autre effet dommageable, ces […] joueurs 

dont la carrière ressemble de plus en plus à une succession de transferts marchands, toute une 

jeunesse française issue de l’immigration s’y identifie. Elle rejette l’école, le savoir, qu’elle perçoit 

comme élitiste et inutile pour réussir dans la vie et croit que le football est une sorte de bulle 

euphorisante, tapissée de billets de banque et habité de filles faciles, dans laquelle on peut être adulé 
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des foules sans savoir lire un livre
21

. D’autre part, plus spécifiquement, les petits clubs développaient 

en leur sein une compétition acharnée et malsaine entre les jeunes joueurs – tout à fait dans l’air du 

temps ultralibéral –, dans une ambiance délétère afin d’espérer voir au moins l’un d’entre eux 

intégrer un centre de formation. Autrement dit, le système de formation français, autrefois montré en 

exemple, n’était désormais plus capable d’attirer à lui un ensemble de jeunes gens venus d’horizons 

sociaux et culturels différents, d’où un appauvrissement de son réservoir de talents potentiels ; 

nombre d’adolescents se détournant désormais du football et, pour la première fois depuis 1945, la 

Fédération française enregistrait un recul du nombre de ses licenciés. Nonobstant le comportement 

calamiteux des internationaux lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.  

                   Le second avait trait au mode de représentation de l’Autre découlant directement de la 

constatation précédente ; autrement dit comment le talent pouvait redevenir la marque d’une 

stigmatisation « raciale ». À ce propos, Sébastien Chavigner
22

, réalisa, en 2010, un mémoire de 

recherche portant sur les joueurs noirs dans le football français, à partir d’une enquête de terrain 

dans les centres de formation. Il estimait que les « croyances racialistes » imprégnaient tous les 

niveaux du football français
23

. Partant de la surreprésentation des joueurs noirs – de toutes 

origines – en équipe de France de football, environ 65% alors que la part des noirs dans la 

population totale n’excédait pas 5 %, Sébastien Chevignier l’expliquait de la manière suivante : 

Au-delà des facteurs sociaux comme les conditions socio-économiques d’existence des populations 

noires en France ou le «miroir aux alouettes» du sport professionnel qui ont été abondamment 

développés depuis que les sportifs noirs sont devenus majoritaires dans de nombreuses disciplines, 

j’ai souhaité montrer dans mon enquête que cette surreprésentation tenait aussi pour une bonne 

part à la croyance bien implantée, chez les recruteurs et formateurs, en une supériorité athlétique 

«innée» des Noirs par rapport aux Blancs. Ces préjugés, souvent vagues dans leur formulation, 

s’articulent autour de «différences génétiques» supposées. Ces croyances racialistes 

expliqueraient par exemple le surcroît d’explosivité ou la puberté plus précoce des jeunes Noirs. 

Dans le contexte d’un football qui fait de plus en plus appel à des qualités physiques hors-normes, 

en particulier en France où ces qualités sont privilégiées par les formateurs, l’offre de joueurs 

noirs a donc aisément rencontré sa demande
24

. Plus inquiétant encore, Sébastien Chevignier 

poursuivait en indiquant que les joueurs noirs eux-mêmes avaient intégrés ces modes de 

représentations et tendaient donc à s’y conformer – telle une prophétie auto-réalisatrice en 

quelque sorte –, espérant ainsi trouvé rapidement un club où, justement, on les jugerait sur ces 

sois-disantes qualités « naturelles » ; précisant enfin que les stéréotypes raciaux ne sont 

certainement pas spécifiques au monde du football: dans un sondage réalisé en 2010 pour la 

Fondation Thuram, à la question «Selon vous, quelles sont les qualités spécifiques des personnes de 

couleur noire?», 22 % des Français répondent «les qualités physiques et athlétiques.  

                 On notera, pour finir, que le talent ne préservait en rien du rejet épisodique à la manière de ce 

qu’endurèrent certains joueurs dit « de couleur » des années 1930 ; ainsi, dans un entretien accordé à 

un mensuel spécialisé
25

, Karim Benzema confiait au journaliste que, lors des prestations en demi-

teinte de l’équipe de France, le public se montrait plus dur envers lui qu’envers d’autres joueurs, en 

gros, si je marque, je suis français, mais si je marque pas ou qu’il y a des problèmes, je suis arabe. Tu 

veux dire quoi ? Mes parents sont français, nés en France, après oui, mon sang, il est algérien, voilà. 

 

 

 

                                                           
21

 Le Monde du 30 avril 2011. 
22

 Doctorant et allocataire de recherches à Sciences Po Paris. En  juin 2010, il a soutenu un mémoire de Master 

de recherche en sociologie de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, sous la direction de Marco Oberti intitulé : 

«Footballeurs noirs en France. La production d'une anomalie statistique ». 
23

 Voir à ce propos le site Seneweb.com qui fait état de certains résultats de ces recherches. 
24

 Ibid.. 
25

 So foot, novembre 2011, p.45. 
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Résumé : 

But : L’objectif de cette enquête de type transversal est l’étude du développement statural et 

pondéral chez des élèves de 6 à 12 ans scolarisés dans le sud-ouest Algérien en milieu rural et 

urbain  (Wilaya de Bechar) et la détermination de l’état de croissance de cette population. 

Moyens et Méthodes ; 317 élève de 6 à 12 ans ont participé à cette étude dont 157 en milieu 

rural (87 filles et 70 garçon) et 160  en milieu urbain (80 filles et 80 garçons) répartis en 3 

catégories d’âge 6-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans. Des mesures anthropométriques ont été 

réalisées grâce aux instruments standardisés et vérifiés, ainsi que le poids, la taille, IMC 

(indice de masse corporelle) pour la détermination de l’état de la corpulence, Résultat : les 

courbes de la croissance pondérale chez les garçons évoluent en faveur des urbains à partir de 

l’âge 9-10 ans. Tandis que chez les filles, les rurale pèsent plus que les urbaines à 6-8 ans (t-

test p<0,05), cette tendance s’inversé à 9-10 ans à l’avantage des urbaines (t-test p<0,05) au-

delà, il n’y pas de différence significative entre les deux milieux. Concernant la stature, 

aucune différence significative n’a été enregistrée entre les deux milieux (rural et urbain) chez 

tous les groupes alors que ce paramètre connais une accélération moins importante à partir de 

9 ans ce qui est confirmé par la littérature. Conclusion : alors  que la croissance somatique est 

en progression linéaire chez les filles, elle l’est en  accélération dès 6 ans chez les garçons et 

se ralenti à partir de 9 ans. Concernant le poids, les garçons urbains sont de plus en plus 

lourds par rapport au ruraux, tandis que chez les filles, les courbes sont en fluctuation, à 6-8 

ans en faveur des rurales et à 9-10 ans en faveur des urbaines. Perspectives :  ces résultats 

nous invitent à des investigations plus étendues englobant une évaluation plus large liée à la 

croissance et le régime alimentaire par le moyen d’une étude longitudinale qui pourrait faire 

l’objet d’une comparaison avec les références internationales de l’OMS. 

 

Introduction 

     L’enfance est la période de vie qui intéresse de manière privilégiée l’éducateur. 

Couramment définie comme «la période de la vie humaine qui va de la naissance à 

l’adolescence», l’enfance a été, dès le début du siècle, l’objet d’un vif intérêt de la part des 

scientifiques et des chercheurs. Ce fut le cas particulier du psychologue Léon Binet qui fit 

porter ses recherches sur l’objectivation et l’évolution des capacités intellectuelles des enfants 

et celui du pédagogue Claparède (1937) qui réhabilita leurs activités ludiques. 

      Pendant l’enfance, l’individu croit et se développe jusqu’au moment où il atteint l’âge 

de la maturité. Le développement de l’enfant obéit à un processus complexe qui prend en 

compte, aussi bien des aspects psychomoteurs qu’affectifs, cognitifs et sociaux. 

      L’éducateur physique au même titre que l’entraîneur ne peut être dispensé d’une 

connaissance approfondie de l’enfant ; de même qu’il ne peut ignorer des lois du 

développement auxquelles celui-ci est soumis. Ainsi il sera en mesure de proposer des 
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activités éducatives mieux adaptées aux besoins des élèves et d’accroître l’efficacité de sa 

pédagogie tout en évitant de commettre des erreurs préjudiciables aux enfants.  

   Quelques ébauches d’études ont  été réalisées en Algérie, et nous citons par exemple les 

travaux de N. Dekkar (1986), N. Halem (2003), S. Benmaghnia (2004). Ces travaux ciblent le 

développement de l’enfant algérien selon différentes tranches d’âge. Les résultats obtenus 

peuvent-ils être appliqués sur une grande frange de la population nationale ? Ceci nous a 

poussé à aborder le thème sur la croissance des enfants du sud ouest algérien et nous avons 

privilégie ceux de la wilaya (Préfecture) de Bechar. Nous supposons que le mode de vie dans 

cette ville est  presque complètement différent à celui des villes du nord algérien, notamment 

par le manque d’infrastructures de loisir, le manque des moyens de transport (plus 

particulièrement pour les enfants entre l’école et la maison) pourrait avoir un effet sur le 

développement de l’enfant.  

        L’orientation à la pratique sportive des enfants des 06-12 ans dans la wilaya de Bechar 

connaît d’énormes difficultés en raison de la méconnaissance des particularités morpho-

fonctionnelles de cette tranche d’âge et aussi en raison de l’absence de la pratique sportive au 

niveau de l’école (1
er

 « 6-9 ans » et 2
eme

 « 10-12 ans » palier fondamental). A partir de là, 

plusieurs questions nous viennent à l’esprit et nous retenons la suivante à laquelle nous 

essayons de répondre au cours de cette étude. 

• Est ce que les paramètres morphologiques évoluent de la même manière pour les 

différentes tranches d’âge dans les deux milieux (rural et urbain). 

      Le principal objectif de notre travail est ainsi : L’étude de la croissance des élèves du 1
er

 

(6-9 ans) et 2
eme

 (10-12 ans) palier fondamental, scolarisés à Bechar (Sud-ouest de l’Algérie). 

      Pour atteindre cet objectif nous nous proposons d’évaluer les paramètres 

morphologiques des enfants de 06-12 ans. 

 

Matériels et méthodes 

Déroulement de la recherche 

    Le présent travail a été réalisé au niveau de deux écoles primaires de la wilaya de Bechar. 

La tranche d’âge choisie est de 6 à 12 ans, répartie en trois catégories (6 à 8 ans), (9 à 10 ans) 

et (11 à 12 ans). Nous avons pris le soin d’investiguer des enfants scolarisés dans une école en 

milieu rural (village de Ouakda) et une école en milieu urbain (quartier Debdaba « ville de 

Bechar »). Les élèves mesurés étaient au nombre de 157 en milieu rural et 160  en milieu 

urbain. 

Caractéristiques de l’échantillon 

Notre étude transversale a porté sur un échantillon constitué de 317 élèves soit 157 en 

milieu rural (Ouakda) dont 87 filles et 70 garçons ; et de 160 en milieu urbain (Debdaba)  

dont 80 filles et 80 garçons 

        Notre échantillon a été classé par palier en trois catégories, les élèves de six à huit ans, 

les élèves de neuf à dix ans et les élèves de onze à douze ans et ce, en   fonction de la       

classification des stades de développement d’après l’âge chronologique (Marcossian, 1969), 

cité par Weineck (1998) ) et d’après le système endocrinien de Brauner (1992) et Raja (2001) 

qui citent que les caractères sexuelles se développent dans 95% des cas entre huit et treize ans 

chez les filles et neuf à quatorze ans chez les garçons.s Seulement 317 élèves de cet 

échantillon, 87 filles et 70 garçons du milieu rural, et 80 filles et 80 garçons du milieu urbain, 

ont pris part à la réalisation des mensurations anthropométriques ; et ce pour les problèmes 

d’assiduité lors des périodes d’examen selon le nouveau programme de l’éducation et les 

vacances scolaires. 

                                        

  Protocole de recherche  
   Le protocole de recherche va comprendre toutes les mesures anthropométriques. Il 

sera accompagné d’une fiche contenant la légende qui permettra de déchiffrer son contenu, il 
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y sera indiqué le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le nombre d’années 

de pratique sportive. 

 

Matériel 

   Seul un bon instrument permet d’avoir des résultats précis et la possibilité de les 

comparer. Les recherches seront réalisées avec des instruments standardisés et vérifiés, avec 

une grande trousse anthropométrique du type G.P.M, comprenant les instruments suivants : 

         - Une trousse anthropométrique du type G.P.M. (Siber Hegner) contenant : 

          - L’anthropomètre du  système MARTIN, destiné à mesurer les dimensions  linéaires 

(longitudinales) et transversales du corps. Sa précision est de 0,5 cm.  

-  Compas d’épaisseur à bouts olivaires : grande réglette de l’anthropomètre, graduée de 

0 à 600 mm à laquelle nous ajoutons deux tiges recourbées, pour mesurer certaines grandes 

dimensions transversales (diamètres) du corps. 

        - Un compas d’épaisseur à bouts olivaires ; utilisé pour mesurer les petits diamètres, 

c’est-à-dire la distance entre deux points. 

- Une pince à plis (ou caliper) du type HARPENDEN pour la mesure des panicules 

adipeux avec une précision de 10g/mm2 

- Le ruban en acier : (0 - 2000 mm) ou ruban de lin (0 - 2500 m), renforcé  par des fils 

de laiton. Il assure une précision absolue sur toute la longueur. Nous l’utilisons pour mesurer 

les périmètres du corps  (circonférences) et de ses segments. 

- La balance médicale : Utilisée pour la pesée du poids avec une précision de 50 gr. 

 

Méthodes     

 Méthode anthropométrique 

Les mesures ont été effectuées selon les techniques anthropométriques de base. Les 

points de repère osseux et les mensurations ont été standardisés par Martin R. (1928), puis par 

Ross et coll. (1982). Pour les mesures, il est convenu (Entente Internationale de 1912) 

d’opérer sur le côté gauche selon Vallois H.V (1948). Cependant dans notre étude, et 

s’agissant d’un échantillon d’élèves scolarisé au niveau de l’école primaire, les mesures ont 

été faites sur le côté droit du sujet, suivant en cela l’exemple de Frisancho (1990), Gladisheva 

et Kozlov (1977). 

Nous commençons la série de mesures par les points les plus élevés, afin d'avoir une 

idée de l'ordre de grandeur de la variabilité des caractères mesurés. Il est à noter que toutes les 

mesures ont été effectuées par la même personne, avec le même matériel anthropométrique. 

 

Méthode de calcul des indices du développement physique 

          Nous avons calculé parmi les indices du développement physique, l’indice de Quételet, 

pour nous renseigner sur l’état de corpulence des enfants scolarisés. 

Indice de Quételet :  

Pour déterminer de combien un individu est, soit trop léger, soit trop lourd, on peut 

calculer son poids idéal en utilisant le Body Build Index de Davenport, appelé aussi indice de 

Quételet dans lequel on divise le poids par le carré de la taille   I = P / T2 

 

 Méthode de calculs statistiques :                                                        

a)  Statistique descriptive : c’est aussi la statistique paramétrique, qui permet de 

caractériser et de découper la population et plus exactement la série de valeurs d’une variable  

qu’elle comporte en  utilisant  comme paramètre :  

- La moyenne. 

- Ecart-type. 
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b) Statistique analytique : appelé aussi statistique non paramétrique, est employée pour 

avoir plus d’informations en ce qui concerne les valeurs des différentes variables de 

l’échantillon. Pour la résolution des  objectifs fixés nous avons eu recours au test suivant : 

          - Le test de Student (t-test) : a été utilisé afin de concrétiser les tâches établies dans 

l’objectif, lors de la comparaison des résultats de deux échantillons rural et urbain, 

        c) Le logiciel R et le Package ade4 

Le logiciel R parfois décrit comme GNU S est un langage de programmation et un 

environnement mathématique utilisé pour l’analyse statistique et dispose de nombreuses 

fonctions graphiques. R, basé sur le langage S, a été développé par JOHN CHAMBERS des 

laboratoires Bell et qui est décrit dans le « Evolution of the S language ». Le choix du logiciel 

R nous permet une grande richesse technique. Le package ade4 a été réaliser par D. Chessel 

et son équipe du laboratoire de biométrie de l’Université de Lyon 1 et il est sans doute ce qui 

se fait de mieux en analyse multifactorielle, et permet de réaliser de nombreuses analyses. 

Dans notre travail, à l’aide de ces deux outils d’analyse nous avons utilisé l’analyse en 

composantes principales (ACP) et dans tous les schémas on a opté pour la sélection de deux 

composantes principales,  ces deux dernières sont des nouvelles variables non corrélées, ce 

qui garantit une information nouvelle et qui ont pour propriété d’être de corrélation maximum 

avec l’ensemble des variables originelles, plus précisément, la somme des carrés de  

corrélations de ces deux nouvelles variables avec les variables originelles est maximisée, ce 

maximum est le pouvoir de synthèse de ces variable appelé « valeur propre" 

 

Analyse et interprétation des résultats  

Résultats des mesures des diamètres : 

                     Centimètres                                      

 
         

 Les valeurs moyennes représentées par la figure 1, montrent une tendance évolutive pour le 

diamètre Biacromial chez les garçons urbains de 6 à 12 ans. Alors que ce paramètre évolue 

chez les garçons ruraux uniquement de 6-8 ans à 9-10 ans. A cet âge on observe une  

différence  statistiquement  significative  (t-test : p< 0,05) en faveur des garçons ruraux, après 

cet âge nous enregistrons  une légère diminution à l’âge de 12 ans. 

         La même tendance évolutive est observée chez les deux échantillons (urbains et ruraux) 

de 6 à 12 ans concernant les diamètres bicrétal, trans-thoracique, et distal cuisse. Nous 

observons chez les deux échantillons que le diamètre distal du bras enregistre des valeurs 

presque égales à tous les âges. 

  Figure  1 : Représentation graphique de l’évolution des diamètres Biacromial, Bicrétal, Trans-Thoracique, Distal Bras et Distal 

cuisse chez les garçons urbains et les garçons ruraux de 6 à 12 ans.   
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A part le diamètre biacromial, la figure 1 nous montre qu’au niveau des diamètres 

mesurés il n’y a pas de différence significative entre les garçons ruraux et les garçons urbains 

de 6 à 12 ans. Bien que leurs évolutions sont observées avec de faibles différences entre les 

valeurs moyennes des différentes  catégories d’âge sélectionnées. 

Chez les filles de 6 à12 an (figure non illustrée), nous avons observé une évolution 

progressive à tous les âges chez les rurales et les urbaines représentée par les diamètres 

biacromial, bicrétal Trans-thoracique, ce dernier enregistre une très faible évolution pour les 

filles rurales  entre 9-10 ans et 11-12 ans de (de 19,66 ± 1,94 à 20,30 ± 1,37), les diamètres 

distal bras et distal cuisse ont tendance à se stabiliser à tous les âges. 

Contrairement à ce qui a été observé chez les garçons, nous n’enregistrons aucune 

différence significative entre les filles du milieu rural et les filles du milieu urbain (de 6 à 12 

ans) sur l’ensemble des diamètres mesurés.  

         Le plan factoriel de la figure 2A nous informe sur l’évolution de l’ensemble des 

diamètres mesurés sur les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 ans. Une évolution 

en fonction de l’âge est révélée par cette figue. Les urbains (U1) et ruraux (R1) de 6-8 ans  et 

se trouvent ensemble à gauche de l’image, ceux de 9-10 ans (R2) et U2)  au centre de l’image, 

en fin la troisième catégorie de 11-12 ans des deux populations (R3) et (U3) se trouve à droite 

de l’image. Ce plan factoriel nous montre également que les garçons ruraux de 9-10 ans (R2)  

et de 11-12 ans (R3) ont des résultats proches concernant l’ensemble des mesures.  

Concernant les filles rurales et urbaines (figure 2B), l’évolution de l’ensemble des 

diamètres du corps mesurés est moins claire que celle observée chez les garçons. Nous 

observons un éloignement remarquable entre les urbaines et les rurales à 6-8ans et à 11-12 

ans. Tandis qu’à l’âge 9-10 ans ont pratiquement des résultats proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les filles rurales, nous observons également une évolution relativement lente entre 

l’âge 9-10 ans (R2) et 11-12 ans. 

 

Résultats des mesures des longueurs : 
       Les résultats des longueurs des segments corporels mesurées chez les garçons urbains et 

ruraux de 6 à 12 ans (figure non illustrée) nous montrent  une évolution au niveau de toutes 

les longueurs chez les garçons urbains selon les classes d’âge. Cependant, cette évolution est 

A (garçons n=150)                                                                    B (filles n=167) 

 

U1 : urbains(es) de 6 à 8 ans ;  U2 : urbains(es) de 9 à 10 ans ;  U3 : urbains(es) de 11 à 12 ans. 

R1 : ruraux(les) de 6 à 8 ans ;  R2 : ruraux(les) de 9 à 10 ans ;  R3 : ruraux(les) de 11 à 12 ans. 

 

 

 

 

 

                      Figure 2 : plans factoriels (A et B) ; nuage de points des deux composantes principales issues de l’ACP des données de l’ensemble 

des diamètres (Biacromial, Bicrétal, Trans-thoracique, Distal bras et Distal cuisse) pour les garçons ruraux et urbains (image A ) et les filles 

rurales et urbaines (image B) de 6-8 ans, 9-10 ans et  11-12 ans.  
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moins remarquée entre les classes d’âges (9-10 ans) et (11-12 ans) que celle entre (6-8ans) et 

(9-10) ans pour les mesures de longueur des membres inférieurs, longueur des membres 

supérieurs et longueur du buste). 

        Chez les garçons ruraux de 6 à 12 ans nous enregistrons les mêmes observations 

concernant les longueurs des membres inferieurs, longueurs des membres supérieurs et les 

longueurs des bustes. C'est-à-dire que l’évolution des moyennes de ces paramètres est plus 

importante entre 6-8 ans et 9-10 ans, après cet âge nous remarquons une évolution 

relativement lente, notamment au niveau des longueurs des membres supérieurs et du buste où 

cette évolution est visiblement encore plus lente que celle observée chez les garçons urbains. 

         Chez les filles rurales et urbaines de 6 à 12 ans (figure non illustrée), nous remarquons 

une tendance évolutive concernant toutes les longueurs mesurées (longueurs des membres 

inférieurs, longueurs des membres supérieurs, longueurs des bustes et les longueurs des 

troncs.) 

      Cependant, au niveau de la longueur des membres inferieurs, les filles rurales enregistrent 

une évolution visiblement moins importante que celle chez les filles urbaines (statistiquement 

non significative) entre 9-10 ans et 11-12 ans. 

         La longueur du tronc évolue au cours des trois classes d’âge toujours en faveur des filles 

rurales. 

L’ensemble des résultats des longueurs (membres inferieurs, membres supérieurs, buste 

et tronc) des garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 ans est représenté par la figure 3 

A (ou plan factoriel), nous observons que les garçons urbains (U1) et les garçons ruraux (R1) 

de 6-8 ans ont des résultats proches les uns aux autres, et que parmi les garçons urbains de 

cette classe d’âge, on trouve deux éléments ayant des données nettement supérieures à la 

moyenne du groupe. 

L’évolution de l’ensemble des longueurs chez les garçons ruraux et les garçons urbains  

est observée uniquement entre 6-8 ans (R1 et U1) et 9-10 ans (R2 et U2) en faveur des 

garçons ruraux. En revanche, le plan factoriel ne nous montre pas une évolution remarquable 

concernant les deux populations entre 9-10 ans et 11-12 ans.  

En plus les garçons ruraux de 11-12 ans (R3) ont en moyenne des résultats proches à 

ceux des garçons urbains de 9-10 ans (U2). 

Dans toutes les classes d’âge, les garçons ruraux montrent des résultats supérieurs à 

ceux des garçons urbains. 

        Chez les filles (figure 3B), le plan factoriel nous montre une évolution de l’ensemble des 

longueurs (membres inferieurs, membres supérieurs, buste, tronc) en fonction de l’âge aussi 

bien chez les filles rurales que les filles urbaines, Cette évolution est relativement lente chez 

les filles rurales entre 9-10 ans et 11-12 ans.  

Comme ce qui a été observé chez les garçons (Figure 3A), les filles du milieu rural ont 

globalement  des résultats supérieurs à ceux des filles du milieu urbain. 
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A (garçons n=150)                                                                   B (filles n=167) 

  
U1 : urbains(es) de 6 à 8 ans ;  U2 : urbains(es) de 9 à 10 ans ;  U3 : urbains(es) de 11 à 12 

ans. 

R1 : ruraux(les) de 6 à 8 ans ;  R2 : ruraux(les) de 9 à 10 ans ;  R3 : ruraux(les) de 11 à 12 ans. 

Figure 3 : plans factoriels (A et B) ; nuage de points des deux composantes principales 

issues de l’ACP des données de l’ensemble des longueurs (membres inferieurs, membres 

supérieurs, buste et tronc) pour les garçons ruraux et urbains (image A) et les filles rurales et 

urbaines (image B) de 6-8 ans, 9-10 ans et  11-12 ans.   

 

Résultats des mesures des plis cutanés : 

Les moyennes des plis cutanés chez les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 

ans (Figure 4), nous montrent une tendance évolutive  au niveau des plis : sous-scapulaire, 

pectoral et bicipital. Les garçons urbains ont toujours des moyennes plus élevées que celles 

des garçons ruraux au niveau de ces trois paramètres où nous enregistrons une différence 

significative (t-test : p < 0,05) à l’âge de 9-10 ans pour le pli sous-scapulaire, à l’âge de 11-12 

ans (t-test : p<0,05),  pour le pli pectoral et à l’âge de 6-8 ans et 9-10 ans pour le pli bicipital 

(t-test : p<0,05).  

Au niveau du pli tricipital nous observons une baisse de la moyenne chez les garçons 

ruraux de 6-8 ans (6,3 ±1,67) à 9-10 ans (5,67 ± 1,27), suivie d’une évolution vers l’âge de 

11-12 ans. Alors que ce paramètre est en évolution progressive chez les garçons urbains. 

Une évolution relativement lente est observée chez les garçons urbains entre 9-10 ans et 

11-12 ans au niveau du pli du ventre par rapport aux garçons ruraux. 

Au niveau des plis de la cuisse et de la jambe nous enregistrons une évolution des 

moyennes chez les garçons ruraux et les garçons urbains sans différence significative entre les 

deux échantillons. 

 

 



19 

 

 
 

 

 

 

Chez les filles rurales et les filles urbaines de 6 à 12 ans, une tendance évolutive est 

observée au cours des trois classes d’âge concernant tous les plis cutanés, sauf au niveau du 

ventre et la jambe, chez les filles urbaines, où les moyennes de ces paramètres ont tendance à 

se stabiliser entre 9-10 ans et 11-12 ans. Par ailleurs, aucune différence significative n’a été 

enregistrée entre les filles rurales et les filles urbaines de 6 à 12 ans au niveau de tous les plis 

cutanés mesurés. 

L’ensemble des plis cutanés mesurés chez les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 

à 12 ans ne nous montrent une évolution ni en fonction de l’âge ni en fonction du lieu de 

résidence. Cependant, les moyennes de toutes les classes d’âge ont tendance à se regrouper au 

centre de gravité de l’image, ce qui explique leurs valeurs proches.  

Concernant les filles, la distribution des moyennes des classes d’âge de tous les groupes 

autour du centre de gravité de l’image ne nous révèle une évolution ni en fonction de l’âge ni 

en fonction du milieu de résidence. Dans les deux images, nous observons que la troisième 

classe d’âge chez tous les groupes comprend  des sujets qui ont des mesures extrêmement 

élevées par rapport aux moyennes.  

 

Résultats des mesures des circonférences :  

Les courbes qui représentent les moyennes des circonférences mesurées chez les 

garçons ruraux et urbains de 6 à 12 ans ont montré que les circonférences du thorax au repos 

et du bras contracté évoluent pratiquement de la même façon chez les deux groupes, avec une 

légère différence au profit des garçons urbains à l’âge de 11-12 ans. En revanche, une légère 

différence non significative au profit des ruraux à l’âge de 6-8 ans a été observée concernant 

les circonférences de l’abdomen.  

Pour les circonférences de la cuisse et la jambe, nous observons des tendances 

évolutives presque identiques chez les deux échantillons au cours des trois classes d’âge. Les 

comparaisons statistiques n’ont montré aucune différence statistique entre les ruraux et les 

urbains concernant les mesures des circonférences. Alors que chez les garçons nous avons 

observé quelques différences non significatives.  

        Chez les filles les différences entre les filles rurales et les filles urbaines sont quasiment 

inexistantes. Par conséquent, nous enregistrerons dans toutes les mesures des tendances 

évolutives presque identiques entre les deux groupes au cours des trois classes d’âge. 

Sur l’ensemble des mesures des circonférences chez les garçons ruraux et urbains, nous 

avons observé une évolution des moyennes chez les deux groupes en fonction de l’âge et qui 

* 

* 

* 
* 

Millimètres 

Figure 4: Evolution des plis : sous-scapulaire, pectoral, bicipital, tricipital, ventre, cuisse et jambe, chez les garçons ruraux et 

urbains de 6 à 12 ans.  
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est légèrement différentielle à l’âge de 6-8 ans. Pas de différence entre les ruraux et les 

urbains en fonction de leur lieu de résidence. 

Chez les filles, nous observons également une évolution (légèrement différentielle à 

l’âge de 6-8 ans) sur l’ensemble des circonférences seulement en fonction de l’âge   

 

Résultats des mesures des (poids, taille, IMC) : 

Les moyennes des tailles pour les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 ans ont 

montré une tendance évolutive entre l’âge 6-8 ans et 9-10 ans chez les  deux échantillons, 

avec des moyennes de taille presque égales (ruraux 6-8 ans 119,11±6,56 ; urbains 6-8 ans 

120,15± 6,11 ; ruraux 9-10 ans 133,42±6,39 ; urbains 9-10 ans 134,97± 8,03). 

         Après l’âge de 9-10 ans, nous remarquons que cette évolution a tendance à se ralentir 

vers l’âge de 11-12 ans chez les deux population, ce ralentissement et plus remarqué chez les 

garçons ruraux. Les  tests statistiques ne nous montrent aucune différence significative de 

taille au cours des trois classes d’âge entre les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 

ans.  

Chez les filles rurales et les filles urbaines de 6 à 12 ans nous observons une évolution 

nettement remarquable chez les deux échantillons au  cours des trois classes d’âge (6-8 ans), 

(9-10 ans), (11-12 ans). Cependant, comme chez les garçons, nous observons une séparation 

progressive des deux courbes en faveur des filles urbaines. Alors que statistiquement nous 

n’avons enregistré aucune différence significative entre les filles rurales et les filles urbaines 

de 6 à 12 ans au niveau de la taille. 

 Les moyennes du poids chez les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 ans 

(Figure 5 à gauche) ont une tendance évolutive. Cette évolution commence à l’âge 6-8 ans 

par des moyennes presque égales chez les deux échantillons (23,43 kg ± 3,01 chez les ruraux 

et 23,25 kg  ± 3,42 chez les urbains), puis nous observons une séparation progressive des deux 

courbes en faveur des garçons urbains pour atteindre sa différence maximale à l’âge de 11-12 

ans entre les deux populations. 

Au cours des trois classes d’âge nous n’avons enregistré aucune différence significative 

entre les garçons ruraux et les garçons urbains de 6 à 12 ans concernant les mesures du poids. 
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En revanche, les mesures du poids chez les filles rurales et les filles urbaines de 6 à 12 

ans (Figure 5 à droite), nous enregistrons une tendance évolutive plus nette  de ce paramètre 

chez les filles urbaines.  

Figure 5 : Evolution des mesures du poids chez les garçons ruraux et urbains de 6 à 12 ans. Et chez    les filles 

rurales et urbaines de 6 à 12 ans. 
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Bien que les filles rurales sont plus obèses à celles du milieu urbain à l’âge de 6-8 ans (t-

test :p< 0,05), ces dernières rattrapent ce déficit et dépassent les filles rurales à l’âge de 9-10 

an (t-test : p< 0,05). 

A l’âge de 11-12 ans, nous observons chez les échantillons des moyennes presque égales 

(34,93 kg ± 5,46 chez les rurales et 35 kg ± 5,60 chez les urbaines). 

L’évolution du poids chez les filles rurales et les filles urbaines de 6 à 12 est plus lente 

que celle observée chez les filles urbaines entre 6-8 ans et 9-10 ans. 

Les résultats qui représentent les valeurs moyennes des IMC (poids/tailles²) chez les 

garçons (ruraux et urbains) et les filles (rurales et urbaines) de 6 à 12 ans ont révélé que les 

deux courbes chez les garçons ne montrent pas une évolution entre 6-8 ans et 9-10 ans, elle 

est presque inexistante chez les ruraux qui ont des moyennes plus importantes que celles 

observées chez les urbains dans cet intervalle  d’âge. Cependant, après l’âge de 9-10 ans, les 

deux échantillons présentent des moyennes en évolution vers l’âge de 11-12 ans au cours de 

laquelle les garçons urbains rattrapent et dépassent les ruraux. Mais aucune différence 

statistiquement significative entre les deux groupes. 

Chez les filles, contrairement aux garçons, nous enregistrons une tendance évolutive 

chez les deux groupes entre 6-8 ans et 9-10 ans. Après cet âge, l’évolution chez les filles 

rurales est presque stabilisée vers 11-12 ans, tandis qu’une tendance légèrement évolutive est 

observée chez les filles urbaines vers 11-12 ans. Au cours de ces évolutions aucune différence 

significative n’a été observée entre les deux groupes. 

 

Discussion : 

Cette étude réalisée auprès d’enfants âgés de 6 à 12 ans de la wilaya de Bechar a permis 

l’analyse de l’évolution des mesures anthropométriques en milieu rural et en milieu urbain. 

Sachant que cette ville connait un mode de vie complètement différent à celui des villes du 

nord algérien, notamment le manque d’infrastructure de loisir, manque des moyens de 

transport (plus particulièrement pour les enfants entre l’école et la maison). En plus, cette 

région à connu plusieurs conflits opposant l’armée algérienne l’armée marocaine aux années 

70, ce qui donnerait probablement un mode de vie particulier aux habitant de cette ville.   

L’interprétation des résultats des diamètres a montré l’existence d’une évolution globale 

des moyennes entre 6 et 12 ans chez tous les groupes. Bien qu’il existe des différences entre 

les deus milieux, elles ne sont statistiquement significatives que chez les garçons à l’âge de 9-

10 ans concernant le diamètre biacromial (au profit des ruraux). 

Au niveau des longueurs étudiées, leurs évolutions, chez les garçons, se fait 

généralement par une accélération des courbes entre 6-8 ans et 9-10 ans suivie par un 

ralentissement jusqu’à l’âge 11-12 ans (sauf la longueur du tronc chez les ruraux). Cette 

évolution à deux vitesses est confirmée par les mesures de la taille (figure 13). Mais chez les 

filles, l’évolution de ces paramètres est progressive dans les deux milieux de résidence, avec 

en moyenne des différences non significatives en faveur des filles rurales. 

        Les résultats de cette étude, par le biais des plis cutanés, ont montré également que les 

garçons urbains présentent une masse grasse généralement supérieure à celle des urbains, 

notamment au niveau sous-scapulaire, pectoral et bicipitale où des différences statistiquement 

significatives ont été observées. Quand aux filles, bien que ces paramètres sont en évolution 

entre 6 et 12 ans, les comparaisons statistiques n’ont montré aucune différence significative 

entre les rurale et les urbaines. 

         Les circonférences du corps mesurées dans cette étude évoluent pratiquement de la 

même façon aussi bien chez les garçons (ruraux et urbains) que chez les filles (rurales et 

urbaines), sans enregistrer aucune différence significative entre les deux milieux de résidence. 

Concernant les garçons, nous remarquons qu’à l’âge de 6-8 ans le poids des garçons 

ruraux est presque le même que les garçons urbains. Ce pendant nous enregistrons une 
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différence en faveur de ces derniers à l’âge de 9-10 ans, cette différence est maintenue à l’âge 

11-12 ans soit 35,91kg pour les garçons urbains et 32,88 kg pour les garçons ruraux. 

        Dans les résultats du poids des filles, nous remarquons qu’à l’âge de 6-8 ans le poids des 

filles rurales est supérieur (t-test p<0,05) à celui des filles urbaines à savoir respectivement 

24,40 kg et 22,57 kg. Cette tendance s’inverse à l’âge 9-10 ans à l’avantage des filles urbaines 

(t-test : p<0,05). Alors qu’à l’âge 11-12 ans les valeurs moyennes sont presque égale. 

A la lecture de ces résultats nous constatons aussi bien chez les filles que chez les 

garçons (ruraux et urbains) une croissance pondérale constante. Cela nous amène à dire que la 

croissance pondérale est régulière et croissante. Comme le confirme l’analyse bibliographique 

selon Eiben (1976), cité par Weineck (1992), qui apporte des éclaircissements sur 

l’accroissement rapide durant la petite enfance et au début de l’enfance puis une croissance 

régulière durant l’enfance, une nouvelle accélération de la croissance durant l’adolescence et 

enfin une diminution progressive du taux d’accroissement jusqu’à la taille adulte.  

 

Conclusion et perspectives : 

          « Poids, taille, plis cutanés et indices de développement physique » représentent des 

caractères importants dans l’évaluation du développement somatique de l’enfant. Pour une 

bonne croissance et une bonne santé il est important que la taille et le poids évoluent de façon 

harmonieuse, avec des valeurs voisines de celles de la majorité des enfants. A la vue de nos 

résultats, il parait que les garçons de la wilaya de Bechar présentent une croissance somatique 

qui s’effectue par une accélération dès l’âge de 6 ans, puis les deux 

L’interprétation des résultats  de la stature montre une augmentation continuelle de la 

stature aussi bien pour les garçons ruraux que pour les garçons urbains, ces derniers 

enregistrent une légère différence (non significative) à toutes les tranches d’âge. 

Toute fois nous remarquons dans notre échantillon (ruraux et urbains) une légère 

accélération  de la croissance pour les deux sexes à partir de 9-10 ans ceci est confirmé par : 

Eiben (1976), cité par Weineck (1992) : le taux d’accroissement de la taille diminue 

constamment ce qui signifié que l’enfant grandie constamment mais de mois en moins vite. 

Ce taux de croissance atteint un creux juste avant l’adolescence, pour présenté en suite une 

accélération.  

En comparant les filles rurales et les filles urbaines, nous remarquant qu’a l’âge de 6-8 

ans la taille des filles rurales est légèrement supérieur à celle des filles urbaines à savoir 

respectivement 120,17 cm et 119,38 cm . Cette tendance s’inverse à l’âge 9-10 ans en faveur 

des filles urbaines soit 133,38 cm contre 132,38 cm. Cette différence est confirmée à l’âge de 

11-12 ans où nous enregistrerons une accélération aussi bien chez les filles rurales que chez 

les filles urbaines. 

courbes (garçons ruraux et garçons urbains) partent en progression moins importante à partir 

de 9-10 ans en faveur des garçons urbains (différences non significatives). Alors que pour les 

filles leur croissance staturale est en progression linéaire de 6 à 12 ans avec seulement 

quelques différences non significatives au profit des urbaines.    

         Chez les garçons de 6 à 12 ans de la wilaya de Bechar, la croissance pondérale est en 

progression linéaire mais de plus en plus au profit des garçons urbains (différences non 

significatives). Tandis que chez les filles, à 6-8 ans les rurales sont plus lourdes que les 

urbaines (t-test : p<0 ,05), cette différence s’inverse à 9-10 ans en faveur des filles urbaines (t-

test : p<0,05). Nous suggérons que ces différence staturales et pondérales, majoritairement en 

faveur des enfants urbains sont due, en grande partie, aux conditions de vie et au statut 

nutritionnel des enfants ruraux. Toutefois, une alimentation bien adaptée aux besoins 

nutritionnels spécifiques à chaque âge des enfants au cours de leur croissance, l’acquisition de 

bonnes habitudes alimentaires et une hygiène de vie favorisant l’activité physique sont 

souhaitables pour améliorer des processus de croissance et prévenir les risques sur la santé à 

l’âge adulte.  
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        A l’issue de notre étude, les résultats enregistrés nous invitent à des investigations plus 

étendues englobant une évaluation plus large liée à la croissance, l’exercice et le régime 

alimentaire par le moyen d’une étude longitudinale. 

       En effet un échantillon plus large pourrait être plus sensible et révélateur de l’état de la 

croissance de l’enfant algérien.  Par ailleurs, en l’absence des références sur l’état du 

développement de l’enfant Algérien (croissance et indices physiques), une autre étude, à 

l’horizon, pourrait faire l’objet d’une comparaison entre cette population (enfants de Bechar) 

et les références internationales de l’OMS, et de définir le degré d’implication de 

l’environnement, plus particulièrement le mode de vie des enfants du sud algérien, sur leur 

développement moteur. 
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  Ces dernières années, le Hand Ball a connu une évolution dans ses tendances, le jeu statique a fait 

place a un jeu dynamique et plein de vivacité, L'entraineur doit impérativement prendre en 

considération tous ces aspects dans son approche pédagogique avec des jeunes Handballeurs, afin 

d'orienter leur processus de formation vers l'accession a un niveau supérieur, La tranche d'âge (9-12 

ans), correspond le mieux a l'apprentissage moteur et au développement des qualités physiques, 

puisque les enfants sont en voie de maturité psychomotrice et se trouvent aptes a I’ exécution des 

actions motrices que I’ on peut considérer comme base de travail dans un processus d'entrainement à 

long terme., seulement ;  

« L'enfant n'est pas un adulte en miniature et sa mentalité n'est pas seulement  quantitativement, mais 

aussi qualitativement différente de celle de I’ adulte, si bien que I’ enfant n'est pas seulement plus 

petit, il est aussi différent.» Weineck 1997. L'enfant ou l'adolescent est donc plus particulièrement 

exposé aux dangers de blessures dues aux charges d'entraînement excessives et anti-physiologiques. 

Cette fragilité apparaît surtout durant la poussée de croissance pubertaire qui crée un réel danger de 

lésions de surcharge orthopédiques. 

A cet effet, le développement des qualités physiques durant cette période est extrêmement important 

pour I’ exécution des taches sportives futures ; ainsi l'approche correcte a la formation devrait être 

basée sur la connaissance des conditions spécifiques a cette tranche d’âge, ainsi que les moyens et 

méthodes adaptes aux capacités de I’ enfant.  

 

L'objectif de notre travail de recherche consiste en I ‘expérimentation  d’un programme d'entrainement 

relatif au développement des qualités physiques, et montrer l'importance de notre démarche 

méthodologique pour la tranche d'âge (9 -12 ans),. 

  

Méthodologie de la recherche : 

                      Sujets  : 
 

              Notre échantillon est composé de 30 sujets organisés en deux groupes : 
 

   15 joueurs âges (9-12ans) d’une  même équipe représentent le groupe  expérimental . 

  15 joueurs âges (9-12ans) d’une autre équipe représentent le groupe témoins. 
 

                Ils ont tous suivi un entrainement régulier d’une moyenne de 1h20’ par séance, 3 fois par 

semaine pendant 10 mois, ce qui correspond à la fin de l’application du programme à 7 mois de 

travail, l’évaluation s’est faite  au début de l’expérimentation et la fin de l’application du programme. 
 

* Matériels: 
- Terrain de handball qui mesure 40 mètres en longueur  
 -Les balles de handball 

- Un banc pour le test de souplesse   

- Décamètres    - Un chronomètre  

- Mètre ruban  

- Une règle graduée 

     

Outils statistiques : 
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-  La moyenne arithmétique 

-  L’écart type 

 

Méthode d’enquête : 

         Nous avons élaboré un questionnaire  relatif  à l’entrainement des qualités physiques.et destiné 

aux entraineurs de la tranche d’âge    (9-12 ans) 

 

 Méthode des  tests : 

Cette méthode consiste à une évaluation des qualités physiques par le biais des tests 

 

 

Tests Qualité physique à évaluer 

30m vitesse arrêté La vitesse 

Lancer de balle sans élan  La force explosive du membre supérieur 

Mini Cooper 6 minutes L’endurance 

Détente verticale sans élan Force explosive du membre inferieur 

Test de souplesse du tronc  La souplesse 

Tirs  d’adresse L’adresse 

 

 Résultats 

 

 Comparaison  des  deux  équipes (expérimental et témoin) lors des deux étapes : 

 

              Tableau n°01 :  
                                      Test de 30 mètres vitesses.  

Etape Expérimental  Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

   ±    δ 

5.15 ±  0.24 

 

    ±    δ 

5.20 ±  0.19 

 

Finale 

 

 

 

     ±    δ 

4.94 ±  0.23 

 

      ±    δ 

5.18 ±  0.14 

 

 

 Lors de l’étape finale, nous remarquons une nette progression du groupe expérimental avec une 

moyenne de     = 4.94 par rapport ou groupe témoin avec une moyenne arithmétique        = 5.18   

Nous remarquons que dans les 2 groupes il y a eu une petite amélioration du groupe témoin et nette 

progression pour le groupe expérimental.  

 

Tableau n°02 : 

                                             Test la souplesse   

Etape Expérimental  Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

       ±   δ 

0.67    ±   2.47 

 

      ±    δ 

0.07 ±  1.71 

 

Finale 

 

 

 

      ±    δ 

1.27 ±  1.83 

 

      ±    δ 

0.07 ±  1.71 
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Lors de l’étape finale, nous remarquons qu’il y a eu une nette   progression du groupe expérimental 

avec une moyenne d = 1.27 par rapport au groupe témoin avec une moyenne arithmétique de   

   = 0.07,  

Cette progression est due à la continuité de l’entraiment de la souplesse, et l’utilisation des moyens et 

méthodes destinés au développement de cette qualités. 

 

 

Tableau n°03:  

                                 Test de détente horizontal  . 

Etape Expérimental  Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

       ±    δ 

1.75   ±   0.10 

 

      ±    δ 

1.64 ±  0.10 

 

Finale 

 

 

 

       ±    δ 

1.75   ±   0.10 

 

      ±    δ 

1.64 ±  0.10 

 

 

D’après les analyse des résultats réalisés pour ce test, nous remarquons que la  valeur de moyenne 

arithmétique  de     = 1.75 pour le groupe expérimental, contre une moyenne arithmétique  de     = 

1.64 pour le groupe témoin. 

Lors de l’étape finale, nous avons constatés qu’il n’y a pas de changement par rapport à l‘étape  

préliminaire la  valeur de la moyenne arithmétique de     = 1.75 pour le groupe expérimental, contre 

une moyenne arithmétique  de     = 1.64 pour le groupe de témoin, nous constatons une stabilité  

pour les deux  groupes : le groupe expérimental  et le groupe témoin  pour ce test. 

 

Tableau n°04:  

                                 Test de détente verticale. 

 

Etape Expérimental  Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

       ±    δ 

0.33   ±   0.08 

 

     ±    δ 

0.28 ±  0.07 

 

Finale 

 

 

 

      ±    δ 

0.33   ±   0.08 

 

     ±    δ 

0.28 ±  0.07 

 

 

D’après les analyse des résultats réalisés pour ce test, nous remarquons que la  valeur de moyenne 

arithmétique de     = 0.33 pour le groupe expérimental, contre une moyenne arithmétique  de     = 

0.28 pour le groupe témoin.  

Lors de l’étape finale, nous avons constatés qu’il y a pas de changement par rapport à ‘étape  

préliminaire la  valeur de moyenne arithmétique de     = 0.33 pour le groupe expérimental, contre 

une moyenne arithmétique  de     = 0.28 pour le groupe témoin  nous constatons une stabilité  pour 

les deux  groupes : le groupe expérimental  et le groupe témoin  pour ce test. 
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Tableau n°05 

                                     Test de Mini Cooper   

Etape Expérimental Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

           ±    δ 

1117.33  ±   123.32 

 

     ±    δ 

1094.00 ±  134.95 

 

Finale 

 

 

 

     ±    δ 

1117.33 ±  123.32 

 

      ±    δ 

1098.00 ±  171.67 

 

D’après les analyse des résultats obtenus, nous remarquons que la  valeur de moyenne arithmétique de  

   = 1117.33 pour le groupe expérimental, est la même avec celle du groupe témoin, la moyenne 

arithmétique est de     = 1117.33  

Lors de l’étape finale, nous remarquons qu’il y a eu une régression pour les 2 groupes  expérimental 

avec une moyenne de     = 1094 et le groupe témoin avec une moyenne arithmétique    =1098  

 

Tableau n°06: 

                                       Test de Lancer de balle sans élan   

 

Etape Expérimental  Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

      ±    δ 

24.40 ±  2.52 

 

      ±    δ 

23.34 ±  3.22 

 

Finale 

 

 

 

     ±    δ 

24.78 ±  2.80 

 

     ±    δ 

23.27 ±  2.87 

 

Lors de l’étape finale, y a eu une faible   progression du groupe expérimental avec une moyenne de    

= 24.78 par rapport ou groupe témoin avec une moyenne arithmétique    =23.27,  

 

 

Tableau n°7 :  

                                             Test d’adresse   

 

Etape Expérimental  Témoin   

 

Préliminaire 

 

 

 

      ±    δ 

6.63 ±  2.09 

 

     ±    δ 

5.60  ±  1.55 

 

Finale 

 

 

      ±    δ 

7.27 ±  2.0 

 

      ±    δ 

5.73 ±  1.10 

 

Pour ce test, nous remarquons une nette  progression du groupe expérimental avec une moyenne de     

= 7.27 par rapport au groupe témoin avec une moyenne arithmétique    =5.73. 

 

Discussion  
Les résultats du questionnaire font ressortir les données suivantes : 
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Sur 50 entraineurs on a 32 soit 64% favorisent l’aspect technique, 9 soit de 18% favorisent l’aspect 

psychologique et 5 soit 10% favorisent l’aspect théorique et en dernier sur 50 il y a 4 soit 8% qui 

favorisent l’aspect physique. 

 15 soit 30% jugent en 1
er
 lieu la qualité de coordination et en deuxième 12 soit 24% jugent  la qualité 

d’endurance et 10 soit 20 % la qualité de vitesse  et en dernier 8 soit 16% jugent la qualité de 

souplesse la plus part des entraineurs juge nécessaire en 1
er
 lieu la coordination et l’endurance en  2

émé
 

lieu la vitesse 3
éme

 lieu la souplesse et en dernier l’adresse par contre. Ce qui nous laisse dire que la 

majorité des entraineurs prédomine l’endurance et la coordination  dans leur travail avec les jeunes 

hands balleurs de 9 – 12 ans. 

Les résultats obtenus ont prouvés qu’un travail rationnel à chaque tranche d’âge exerce une influence 

sur le développement des qualités physiques. 

         D’une manière générale,  nous  pouvons dire qu’une bonne méthodologie de développement  des 

différentes qualités physiques nécessaires  pour  cette catégorie d’âge est importante, nous indiquons 

que cette préparation physique chez les jeunes handballeurs (9-12 ans), n’est pas une tache  simple et 

s’appuie sur des connaissances scientifiques bien approfondies. 

          Les catégories d’âges demandent une  préparation complexe car  le travail est  à long  terme.  

Donc, d’une part,  il serait idéal de prendre  en considération la spécificité de la catégorie et d’autres 

part prendre en considération la spécificité de l’entrainement répondant à ces caractéristiques. 

Partant du fait que cette étude  concerne uniquement les jeunes handballeurs de jeunes 9-12 ans  il 

nous est paru primordial de choisir les moyens et les méthodes les plus motivants pour réaliser les 

séances d’entrainement. Organiser, jouer programmer sont les termes qui répondent à la formation de 

l’enfant pour des performances futures.  

Le handball est un jeu rapide, dynamique, offensif, et agressif aussi bien en attaque qu’en défense et ce 

quel que soit le poste de jeu. (C. Bayer, (1993).d’ou l’importance accordée aux jeunes en vue d’un 

meilleur rendement ultérieurement 

 

 

Conclusion 
                         A l’issue de notre travail il est important de mentionner que le programme de 

développement des qualités physiques doit se conformer aux possibilités des jeunes. Cet entraînement 

doit développer une excellente base physique et stimuler l’utilisation d’une variété d’action technique, 

tactique et collective des joueurs. .Ainsi donc, le handball en tant que es jeu collectif de contact  est 

placé avec les sports de combats, dans les sports d’oppositions, il se caractérise par un jeu très 

athlétique, une grande variété de combinaisons, un engagement physique des joueurs et par une bonne 

maîtrise technique.  

            De ce fait toute nation dont l’objectif est d’améliorer le niveau de jeu doit suivre attentivement 

l’évolution de ce dernier en rapport avec ses tendances. 

La  sollicitation des qualités physiques est grande et se reflète à travers un engagement physique total 

de la part des joueurs, c’est la raison pour laquelle il faut développer chez les handballeurs le 

dynamisme. Dans ce contexte C. Bayer, (1993) souligne  que l‘engagement est la volonté de 

constituer à tout moment dans son action un danger pour le but adverse, mettre à tout moment  son 

adversaire en difficulté, être à tout moment attentif pour réagir de façon efficace, ne pas hésiter dans 

son action ». 

A cet effet nous tenons a préciser que  connaissance des capacités, caractéristiques physiques et 

morpho-fonctionnelles de la  tranche d’âge 9- 12 est indispensable afin de planifier la charge 

d’entrainement d’une manière rationnelle  dans la perspective d’un meilleur développement  et une 

exploitation maximale des possibilités de chaque athlète . 
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« LA DETECTION ET LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES TALENTS SPORTIFS  

(CAS DE L’ACADEMIE FOOTBALL DU PARADOU-AC). » 

 

Auteur : BENSALEM.Salem 

Université : ISTAPS   de  M’sila 

 

Résumé : 

 

Actuellement, notre  football traverse une période difficile marquée par des les mutations 

en tous genres que connaît le pays. Cette situation marquée par l‟absence d‟une politique 

d‟initiation, d‟encouragement et de la prise en charge des jeunes talents par nos clubs. 

Il est de notre devoir à tous aujourd‟hui de jeter un regard serein, lucide et sérieux sur la 

formation des jeunes footballeurs. Pour en tirer de manière pragmatique les enseignements et 

nous permettre de poser les jalons d‟un développement à la hauteur des attentes de notre 

jeunesse. En s‟intéressant à un domaine non moins important qui est la formation qui nous 

incite à rénover notre vision et nos usages pour redonner à la discipline la dimension qu‟elle a 

fini chemin faisant par perdre,celle de « Former ». 

 

Mots clés : Talent – Prise en charge  - Académie. 

 

 

. "(كزح القذم - دراسخ حبلخ أكبدَوُخ ثبرادو)اًزقبء والزكفل ثبلوىاهت الشبثخ الزَبضُخ "  

 

 هلخص

  

.روز كزح القذم الجزائزَخ ثوزحلخ صؼجخ ودلك رأثزا ثبلزحىلاد الوخزلفخ الزٍ ػزفزهب الجلاد   

وَزجلً هذا فٍ غُبة واضحب فٍ غُبة سُبسخ ركىٌَُخ وهجبدراد للاػزٌبء ثبلوىاهت الشبثخ ودلك ػلً هسزىي أغبة 

.الٌىادٌ الزَبضُخ الذٌ أصجح شغلهب الشبغل الاػزٌبء ثبلأكبثز  

فوي واججٌب الُىم أى ًلقٍ ًضزح جبدح وهسئىلخ رخص هلف الزكىَي القبػذٌ والؼٌبَخ ثبلوىاهت الشبثخ لكٍ َزسًٌ لٌب 

.دلك َجت الإلوبم ثبلوىضىع والخزوج ثوؼطُبد ورصىراد رسوح لٌب ثىضغ هؼبلن للٌهىض لزفغ هسزىي الزكىَي  

ٌَصت اهزوبهٌب ػلً هىضىع ثبلغ الأهوُخ ألا وهى الزكىَي الذٌ أصجح َزطلت هٌب إػبدح الٌظز فُه وكذا رجذَذ الزئ 

.وهذا لاَزن إلا ثبسززجبع ػولُخ الزكىَي الذٌ كبًذ قذ فقذرهب,لإرجبع للكزح الجزائزَخ هُجزهب   

 

. الزكفل- أكبدَوُخ – الوىهجخ  : الكلوبد الذالخ  

 

Detection and pick-up charge of sportive young talents  

(The case of Paradou-ac football academy). 

Summary 

Actually, our football is crossing a difficult period marked by all kinds of mutations which 

the country knew.This situation which is marked by absence of a political initiation, 

encouragement, and a pick-up charge of the young talents by our clubs. 

The formation was unfortunately put in failure because of the abandon of the young and 

by giving more importance to the seniors. 

It‟s of our duty today to spot the light seriously on the formation of the young football 

players.In order to deduce in a pragmatic way the information and permit us to focus on a 

prospectus development of our youth. By giving interest to a domain which is less or more 

important such as the formation which push us to innovate our vision and our usage to give 

again to the discipline its real dimensions that it has lost which is “Formation”. 
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Key-words: Talent – Academy – A Pick-up Charge. 

1- Introduction 

 

Actuellement, notre  football traverse une période difficile marquée par des les mutations 

en tous genres que connaît le pays. Cette situation marquée par l‟absence d‟une politique 

d‟initiation, d‟encouragement et de la prise en charge des jeunes talents par nos clubs. 

La formation a été malheureusement mise en échec du fait du délaissement des jeunes et 

l‟occupation seulement des seniors. 

L‟équipe nationale est majoritairement composée de joueurs évoluant hors Algérie, une 

situation tellement regrettable qualifiée même de tort et qu‟il vaut mieux prendre un 

maximum de joueurs de notre championnat local qui malheureusement  ne génère plus des 

talents. L‟E.N s‟est qualifiée pour la CAN et la C.M 2010 grâce à des joueurs qui n‟ont pas 

été formés chez nous. Le football algérien est complètement déglingué en matière de 

formation.    

Il est de notre devoir à tous aujourd‟hui de jeter un regard serein, lucide et sérieux sur la 

formation des jeunes footballeurs. Pour en tirer de manière pragmatique les enseignements et 

nous permettre de poser les jalons d‟un développement à la hauteur des attentes de notre 

jeunesse. En s‟intéressant à un domaine non moins important qui est la formation qui nous 

incite à rénover notre vision et nos usages pour redonner à la discipline la dimension qu‟elle a 

fini chemin faisant par perdre,celle de « Former ». 

C‟est cet esprit et cette philosophie qui doivent nos guider dans l‟examen des questions 

relatives au dossier de la formation des jeunes talents. 

Nous sommes interpellés aujourd‟hui pour sortir avec un modèle qui servira de support à 

nos clubs dans l‟avenir. Pour cela nous nous sommes  intéressé à l‟académie du Paradou-ac 

(football) .Reconnue par les spécialistes du football comme l‟une des meilleures en Algérie. 

C‟est un véritable pôle d‟excellence il répond parfaitement aux normes fixées par les 

instances et symbolise ainsi la réussite de la formation.  

Il est devenu nécessaire voir urgent de se poser des questions relatives à la gestion  technico- 

administrative de ce centre de formation. 

Nous terminerons  par un travail de compilation, qui nous permettra de passer   en revue 

les différentes expériences dans le domaine de la formation des talents en football et ceux 

dans différents  pays. 

Le but principale de ce travail est d‟on tiré profit de l‟expérience de l‟académie  du 

Paradou-ac  afin de la généraliser à l‟ensemble de nos clubs de football. 

Talent : nom masculin (Larousse) 

Aptitude particulière à faire quelque chose : Avoir un réel talent pédagogique. 

Disposition , aptitude , capacité  naturelle  ou  acquise dans  un  domaine  ou  une activité . 

Don , aptitude  remarquable . Ex Il  a  du  talent . 

Personne  douée en telle activité. Ex Un  jeune  talent . 

Synonyme : aptitude ,  art ,  disposition ,  don ,  instinct  Hypertexte 

 

Académie, nom féminin. (Larousse) 

 Lieu, école où l'on apprend et l'on s'exerce à la pratique d'un art,un jeu,un sport. Académie de 

football….Anglais : Academy. 

Synonymes : école – université – assemblée – institut – cours 

Société regroupant des scientifiques, des hommes de lettres ,des artistes ou des techniciens. 

 

Définition prise en charge : 

 

Charge : n. féminin, singulier (Larousse) 

-ce qui pèse sur quelqu‟un : contrainte, devoir, fardeau, obligation, poids, responsabilité. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/disposition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aptitude/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capacite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enfant-naturel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/domaine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/activite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/don/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aptitude/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/remarquable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/il/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/talent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jeune-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/talent/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aptitude/4842
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/art/5509
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/disposition/25961
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/don/26411
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/instinct/43433
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lieu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ecole/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apprendre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-exercer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pratique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/art/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/societe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regroupant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/scientifique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/homme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lettres/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/artiste/
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-avoir qqn à charge où à sa charge : subvenir à ses besoins. 

-fonction confiée à qqn : devoir, service. 

Prendre en charge : prendre la responsabilité, se charger de…, s‟occuper de….. 

   

2- Problématique : 

La détection est fondée sur un mode de pensée déterministe ont l‟application en sport 

demeure problématique. (Salmela, j, h et Régnier, g, a 1983.)  

Comment s‟effectue la détection et la prise en charge des jeunes talents au sein de 

l‟académie football JMG/ Paradou-ac? Autrement dit  quelle est la méthode préconisée lors de 

la détection des jeunes footballeurs ? 

 

Est-ce que l‟académie du Pac prends-t-elle en charge ses jeunes recrutés en matière 

d‟hébergement, scolarité ?  

Assure- t –elle  la  formation de joueur d‟élite de demain ?  

   

3- Hypothèses : 

La méthode « organisée » est utilisée lors de la détection des jeunes talents  qui consiste à 

aller vers les enfants ; en organisant des séries de  journées de tests. 

L‟académie crée un environnement agréable et propice au développement du talent en 

assurant une prise en charge totale. Offrant ainsi l‟hébergement et un cursus scolaire adapté  

  Le centre de formation du Paradou –ac a pour vocation d‟assurer la formation du futur 

joueur d‟élite.  

 

4- OBJECTIFS : 

Le but principal de ce travail est d‟on tiré profit de l‟expérience de l‟académie  du 

Paradou-ac  afin de la généraliser à l‟ensemble de nos clubs de football. En d‟autres termes  

c‟est de définir un projet de formation des jeunes footballeurs (un model) et de ce fait  faciliter 

la tâche ainsi des clubs à se lancer dans la formation.  

 

5- Moyens et méthodes : 

C‟est à partir de la méthode d‟enquête, que nous tenterons d‟apporter des réponses à notre 

problématique ; en utilisant « l‟interview » comme moyen. L‟interview sera menée auprès du 

responsable technique du centre de formation du Paradou-ac  en l‟occurrence Mr JM.Guillou.    

 

 

6- Présentation de Mr. JM.Guillou  

Jean-Marc Guillou ancien international français, meneur de jeu dont les puristes se 

rappèlent de son amour du beau jeu s‟est reconverti depuis une quinzaine d‟année en 

formateur anti-conformiste dont la philosophie très naturaliste détonne dans un milieu où les 

usines de formation qui pullulent partout dans le monde s‟inspirant de ce qui se fait en 

Europe. Guillou qui a très tôt dénoncé la fameuse « formation à la française » à cause du 

gâchis humain qu‟elle constitue, a fini par constituer son propre modèle basé sur le respect du 

jeu et des joueurs avec l‟idée de créer un esprit et d‟inculquer son savoir faire en douceur sur 

une longue période. Sa première expérience en Côte d‟Ivoire est là pour témoigner de sa 

réussite puisque 80% des joueurs qui ont fréquenté l‟académie „‟Mimosifcom‟‟ d‟Abidjan 

sont devenus professionnels alors que les taux de réussite sont d‟à peine 20% chez les autres.  

 

7-l’académie du football du « Paradou-ac/JMG Academy ». 

C‟est le dimanche 17 Juin 2007, date du lancement du premier projet de centre de 

formation en Algérie. Le président du Paradou AC et le français Jean-Marc Guillou ont choisi 

cette date-là pour officialiser et signer une convention les liant pour la création de la « 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_formation
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Paradou / JMG Academy ». Vincent Dufour qui collabore avec J-M Guillou depuis quelques 

années est chargé de la prospection et de la détection des joueurs en plus du directeur sportif 

Oliver Guillou et de deux autres techniciens qui forme le staff technique.  

Un terrain a été acheté à Tessala El Merdja dans la wilaya d‟Alger (30 Km) où sont  

construites les infrastructures de l‟académie. Le financement du projet qui a été estimé à plus 

de 600 000 € sur 7 ans est totalement à la charge des investisseurs privés en premier lieu le 

président du PAC lui-même. La structure de JM Guillou apporte quand à elle sont expertise 

technique et son expérience. 

 

8- Notion de talent. 

Parmi les tentatives de définition du talent sportif, on distingue une conception statique et 

une conception dynamique. (j.Weineck, 1990, p89) 

La définition statique résume le talent par quatre points suivants (Joch 1992,83) ; 

- dispositions déterminant les capacités, 

- dispositions faisant prévaloir la volonté, 

- environnement social déterminant les possibilités et 

- résultats (performance) témoignant du niveau réel. 

La définition dynamique part du principe que le talent se « structure »au cours d‟un processus 

actif et orienté (« spécification ») qui fait intervenir une transformation jouant sur l‟ensemble 

de la personnalité (Mühle 1972,93 ; Joch 1992,87).  

9-  Notion de détection : 

La détection du talent est le choix effectué entre les sportifs par les institutions 

compétentes à différents niveaux pour favoriser le développement du talent sportif (Röthig 

1983,314). 

La notion de détection des talents définie comme la « prédiction de performances dans le 

temps, par l‟utilisation de mesures d‟aptitudes psychologiques, seuls ou combinées avec 

d‟autre aptitudes physiques, psychologiques ou techniques » (Régnier, Salmela et Russel 

1993, 290). 

 

10- Résultats et interprétation de l’enquête.  

L‟enquête menée auprès des responsables du centre de formation du Paradou-ac. Nous a 

permis de rassembler toutes les informations nécessaires à notre recherche.  

Notre enquête consistait à recueillir l‟opinion du premier responsable du centre de 

formation du Paradou-ac. À travers un entretien qui a été tenu à Alger précisément  au site  de 

l‟académie JMG/PAC sise  à  Tessala El-Merdja le 26/09/2011.Notre interlocuteur a bien 

voulez répondre à nos préoccupations. L‟entretien comporte deux volets. Le premier concerne 

la détection, le second la prise en charge des jeunes talents (l‟hébergement, la scolarité et la 

formation technique).  

10-1 - La détection : 

La détection des talents sportifs doit tenir compte de plusieurs facteurs ou caractéristiques 

qui sont déterminants pour la performance future (Hahn, 1982 ; 85).Le modèle JMG se 

distingue par une hyper- sélection. Pour les trois première promotion Guillou et ses 

collaborateurs ont  supervisé presque 62 000 enfants à travers toute l'Algérie (mise à part le 

grand sud)  pour en sélectionner seulement 41 éléments, repartis comme suit 15,16et10 

représentant respectivement la 1er, 2eme et la 3eme promotion. (Voir tableau n°1 et la liste 

nominative en annexe).la particularité de la première promotion qui renferme 50% de 

gaucher ; enfin seulement 03 d‟entre-deux sont originaire d‟Alger. « Les talents multiples ne 

constituent d‟après les recherches de Joch (1992,206) que 3 % des groupes de sujets 

considérés comme douées. » 

Les enfants pris en charge dès l‟âge de 10 à 13 ans sont couvés à l‟académie jusqu‟à ce 

qu‟ils arrivent à maturité parfois assez tard vers 19 ou 20 ans. C‟est la période préconisée pour 
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la formation d‟un jeune talent. Le nombre réduit de joueurs et la constitution d‟un staff 

technique qui est composé d‟un (01) coach directeur de quatre  (04) adjoints et un entraîneur 

de gardien de but qui fait qu‟il y ai un entraîneur pour 8 ou 10 joueurs. 

 

 

 

Tableau 1 : Représentant les effectifs des joueurs recrutés et supervisés par promotion et 

période. 

Pour ce qui est des critères de sélection, ils se basent avant tout sur le talent pur des 

enfants, la technique, intelligence et non sur les aspects physiques.«.. Et nous on recherche 

vraiment les joueurs qui ont ce petit quelque chose de plus que les autres. La possibilité qu’ils 

ont d’allier à la fois des qualités techniques, d’intelligence de jeu, physiques. Pour certains 

c’est l’endurance, pour d’autres la vitesse. Celui qui a la chance d’avoir tout ça à un gros 

avantage par rapport aux autres. » JM Guillou. Quant à Hahn (1982,85) « la détection des 

talents sportifs doit tenir compte de plusieurs facteurs ou caractéristiques qui sont 

déterminants pour la performance future. ». Selon l’age de la haute performance dans les 

différentes disciplines (Harre 1979, 24et 92), l’âge auquel doit débuter l’entraînement varie 

considérablement. Indépendamment de cela, la sélection a donc lieu dans le cours des 

activités scolaires ou extrascolaires. (Hofmann et Schneider, 1985 ; 45). 

La méthode « organisée » est utilisée lors de la détection des jeunes talents  qui consiste à 

aller vers les enfants ; en organisant des séries de  journées de tests. 

 

10- 2 - Prise en charge 

10-2-1 - Volet hébergement : 

Les académiciens sont logés sur place dans un internat situé au niveau du site de 

l‟académie (Tessal - El Merdja) qui compte des bâtiments administratifs, salles de classes, 

chambres, lieu de détente, un terrain en gazon naturel et une salle couverte en pelouse 

synthétique…. C‟est une  première expérience  que des jeunes footballeurs sont regroupés en 

permanence pour s‟entraîner selon des standards internationaux. « La norme internationale 

indique que le regroupement permanent est une bonne formule ». 

À noter enfin que le staff est complété par un médecin et un psychologue qui aident les 

pensionnaires de l‟académie  régulièrement. 

 

10-2-2- Volet scolarité 

La scolarité est une des premières préoccupations du centre de formation du Paradou-ac. 

Une expérience a été menée la première année dont les cours on été dispensés par une école 

privée. Après les responsables ont opté pour des cours directement à l‟internat en engageant 

promotio

n 

Périodes 

Mois  /  année 

Nombre de 

joueur 

sélectionné 

total Nombre 

d‟enfant 

supervisé 

 

1 ère 

Juillet et août 2007 08  

15 

 

20 000 Janvier 2008 02 

 

2 ème 

Mai 2008 05  

16 

 

22 000 Septembre 2009 10 

Juillet 2010 06 

 

3 ème 

 

Septembre 2010 

 

10 

 

10 

 

20 000 

total 41 62 000 
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des enseignants à plein temps qui viennent dispenser des cours sur place tout en respectant les 

programmes  de l‟éducation nationale. Conséquence gain de temps pour le club et pour les 

enfants. La charge totale est de 4 heures de travail en moyenne, même le jeudi. Ils sont divisés 

en classes selon leur âge, ça va de la 1e à la 4e année du cours moyen (CEM). 

L‟académie crée un environnement agréable et propice au développement du talent en 

assurant une prise en charge totale. Offrant ainsi l‟hébergement et un cursus scolaire adapté. 

Dans  ce contexte Olivier Guillou s‟exprime  « Faisant en sorte que ses joueurs soient à la 

fois des bons joueurs et puis avec une tête bien pleine »en appuyant cela par les propos de 

Hollman (1981,249) : « l’entraînement ne doit pas se faire aux dépend de la formation 

scolaire ou professionnelle »  

 

10-3 - Volet technique 

10-3-1 - Analyse du contenu d’entraînement. 

Au niveau de la charge d‟entraînement, elle est de 2 X 2 heures par jour, ça peut varier 

entre 1h30 et 2h30 la séance. Tout dépend du contenu de celle-ci, de l‟intensité que l‟on va y 

mettre. Si c‟est très intense on réduit à 1h30 et si c‟est seulement que de la technique ou peut 

aller jusqu‟à 2h30.et cela durant cinq (05) jours du microcycle en plus du  match d‟application 

programmé  en fin de semaine pratiquement le vendredi. (Voir tableau n°2).  

 

MATIN APRES-MIDI 

6h45 Lever 
13h30-

14h30 
Sieste 

7h00-9h00 
Séance 

d‟entraînement 

15h00-

16h30 
Enseignement   scolaire 

9h00-9h30 
Petit déjeuner 

 

17h00-

18h45 
Séance d‟entraînement 

10h00-12h30 
Enseignement   

scolaire 
20h00 Dîner 

13h00 Déjeuner 22h00 Au lit Fin de la journée 

Tableau n°2 : La journée type d‟un jeune au centre de formation. 

 

 La norme internationale indique, qu‟un jeune doit s‟entraîner de 12 à 18 heures par 

semaine sans compter les compétitions (FIFA). On peut en  déduire que ses jeunes ont un 

volume de préparation hors norme (19h /semaine) Avec une charge de deux fois deux heures 

par jour, leur volume d'entraînement dépasse très largement celui des autres jeunes en Algérie 

qui est de six heures seulement et même celui des clubs de notre Division 1(le volume horaire 

moyen des 16 clubs saison sportive 2008/2009  été de 8h37‟ pour 7 séances seulement  par 

microcycle compétitif).Il dépasse même ceux   des grands  clubs étrangers (européen) comme 

l‟Inter de Milan, le FC Porto et le  PSV Eindhoven, et qui ont  respectivement un volume 

horaire hebdomadaire( microcycle compétitif) de 11h, 10h51‟ et 11h. (Thèse de magister 

2009/2010).  
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(Tableau n°3,4et 5) 

Clubs/ Volume 

horaire (h) 

Nombre 

de séance 

Catégorie de même âge Algérie. 06 04 à 05 

La moyenne des 16 clubs (D1). 

algériens/microcycle compétitif   

2008/2009 

8h37 07 

l‟Inter de Milan, 11h - 

FC Porto 10h51‟ - 

PSV Eindhoven 11h - 

L‟académie JMG/Paradou-ac 19h 08 à 10 

Tableau : 3   

 

  Volume horaire d‟entraînement par microcycle  compétitif  de quelques    clubs.   

On entend par encouragement du talent les mesures qui doivent être prises pour le 

développement d‟aptitudes et des techniques spécifiques surtout chez les sportifs jeunes et 

doués. (Röthig ,1983 ; 313).  

Selon la façon de travailler de Guillou, 4h par jour, c‟est quand même une grosse charge 

pour des enfants. Réponse : « Oui c‟est une grosse charge. Mais ils ont un aménagement 

horaire par rapport à leur scolarité. Le temps qu‟ils ne passent pas dans leurs cours, ils le 

passent sur le terrain. ». L‟alternance des périodes d‟entraînement et d‟enseignement chaque 

jour, l‟importance accordée aux périodes de récupération et l‟adaptation des programmes 

selon l‟envie du moment des enfants font parti des spécificités des méthodes de travaille de 

Guillou. Selon. (Pickenhain, 1979,45). « L‟entraînement de l‟enfant doit privilégier le 

développement optimal d‟habiletés et de techniques motrices diverses et l‟élargissement du 

répertoire de la condition physique se fait en parallèle, mais aussi uniquement dans la mesure 

ou l‟acquisition de nouvelles coordinations l‟exigent. » 

Dans le processus de formation des jeunes talents la préparation dominante est la 

préparation technique .elle est axée sur un travail purement technique ; évalué selon des 

degrés : 1er et 2eme …renfermant un certain nombre d‟exercice dans  un ordre bien établi ; 

journalier statique puis dynamique (en mouvement).Selon (Weineck, J.2005 ; 85)  

« Le« meilleur âge pour apprendre » devrait assurer, par l’intermédiaire  d’un entraînement 

orienté bien que toujours adapté à l’enfant, l’acquisition des techniques  sportives de base 

sous la forme élémentaire, et si possible même sous la forme plus élaborée. La base des 

capacités de coordination nécessaires aux performances futures est acquise dès le premier et 

le second âge scolaire.»  

 D‟autres „‟extravagances‟‟ comme le fais que les jeunes s‟entraient pieds nus les premières 

années, que les catégories sont constituées selon le poids des enfants et non selon leur âge. 

Les joueurs de l‟académie ne seront pas intégrés aux catégories jeunes du Paradou et n‟y 

disputerons pas les championnats de leurs catégories (qui d‟ailleurs n‟existent pas) sont des 

marques de fabrique des académies JMG. Ce n‟est qu‟a l‟âge de 17 ans que les joueurs 

chausseront leurs crampons pour intégrer le championnat de leur catégorie.  
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Paramètres 

 

Nombre Volume 

Horaire (h) 

Séance d‟entraînement par jour  02  

Jour d‟entraînement  05  

Séance d‟entraînement par microcycle 08 - 10  

   

Volume horaire par séance  1h30 – 2h00 

Volume horaire hebdomadaire 19h 

               Volume horaire mensuel 76h 

Volume horaire annuel 812h 

Tableau n° 4 : Représente nombre de séance par jour et microcycle et le volume horaire 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°5 : 

Représente le nombre de jour : d‟entraînement par an, de repos contrôle médico-sportif, de 

compétition et  la durée du congé annuel, 

 

10-3-2 - La compétition 

Ces enfants viennent de toute l'Algérie, ils ont étés choisis parmi 62 00 000 autres 

présélectionnés ; ce sont vraiment les meilleurs qui ont étés sélectionnés. C'est un pur régal  

de les voir jouer .Ces enfants aux pieds nus attirent au petit stade municipal de Hydra les 

amoureux du beau jeu. Sur le plan des  résultats technique La jeune formation de l‟académie 

écrase tout sur son passage et avec des scores lourds. ces matchs se déroulent en nocturne et 

devant des tribunes qui ne suffisent pas à contenir le grand nombre de curieux qui viennent 

d‟un peu partout pour admirer le talent de cette équipe particulière, et de ses joueurs très 

jeunes qui jouent : « Pieds nus et sans gardien de but !!!(Voir résultats techniques en 

annexe.).On parie même sur une grande carrière en Europe pour la grande majorité d‟entre 

eux. Ils jouent pieds nus, c‟est un choix de Jean-Marc Guillou, a expliqué Olivier, son neveu, 

qui est directeur de l‟école d‟Alger : « Si vous voulez avoir un joueur techniquement 

talentueux, il doit jouer pieds nus ; cela permet au jeune de frapper la balle avec précision et 

netteté, et avec beaucoup plus de sensibilité. » Pour ce qui est des cages vides, cela permet 

aux joueurs d‟apprendre à défendre, permettant ainsi au talent des petits à s‟exprimer encore 

plus. 

   

 

 

 

 

 

Paramètres 

 

Nombre(jour) 

Nombre jour d‟entraînement par an  223 

     Nombre de jour de compétition (amical et de 

contrôle) 

40 

Nombre de jours de repos après la 

compétition+c.m.s 

40 

Nombre de jours du congé annuel 62 

total 365 
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CONCLUSION 

L‟académie du Paradou AC qui a été créée en 2007 c‟est la première en Algérie et depuis, 

a impressionné, impressionne et impressionnera sûrement beaucoup de gens dans les quelques 

années à venir.  Cette équipe est composée de joueurs ne dépassant pas, pour leur grande 

majorité, 13 ans. Ne participe à aucun championnat officiel et se contente d‟entraînements, de 

formation et d‟éducation bien sur, et cela loin de leurs parents, puisque ils vivent tous 

ensemble dans un internat sous l‟encadrement du technicien français, Jean Marc Guillou, et de 

son frère qui entraîne l‟équipe. Cette académie se distingue par une hyper- sélection que ce 

soit sur le plan qualitatif ou quantitatif.  La force de cette formation est basée sur une 

philosophie unique au monde il n‟est question que de technique, de plaisir et de beau jeu. 

L'attente est déjà énorme et pourtant le chemin est encore long pour ces petits champions .Ils 

sont peut être les stars de demain du foot algérien des joueurs qui feront peut-être les beau 

jours des plus grand club européen. C‟est l‟exemple qu‟ils constituent, tout ce qu'on peut faire 

quand on donne aux jeunes les plus doués ce qu'il faut pour réussir. 

On espère que ce projet va servir de référence pour nos clubs de football toute division 

confondue et suscite une jalousie constructive pour voir d‟autres projets naître. L‟Algérie a 

besoin de plus d‟une académie pour voir son football se redresser.  

  

 Recommandation  

La formation en Algérie, a été trop longtemps marginalisée, laissée de côté et ne faisant 

pas partie des préoccupations premières des différents présidents des clubs. 

Il faut  tiré profit de l‟expérience de l‟académie  du Paradou-ac .il est devenu  impératif 

que nos clubs se lance dans la formation. Il est demandé à ensemble des acteurs de la 

discipline à conjuguer leurs efforts afin de sortir de ce marasme. 

Il y a des  clubs qui  préfèrent construire leur équipe en dépensant des sommes 

considérables pour recruter des joueurs confirmés à des clubs rivaux. La philosophie du club 

paradou-ac  est autre, qui privilégie un programme de développement. Pendant que d‟autres 

dépensent sans compter afin de s‟offrir les meilleurs joueurs. 

Si d‟autres clubs possèdent un système de formation, ces derniers temps, aucun ne s‟est 

toutefois montré aussi efficace que celui du centre du Paradou -ac. 

Pour que les écoles de football répondent  aux normes requises. Il faut : 

 

_ Éviter le recrutement basé sur, le favoritisme, complaisance et  le régionalisme. 

- Chercher l‟aspect qualitatif. 

- N‟effectuer pas le recrutement pour le recrutement. 

-Lors de la prospection il faut prendre le temps nécessaire. 

-Viser un  grand nombre de joueurs lors de la prospection. Ne la faite pas dans la 

précipitation 

-Choisir un encadrement qualifié et disponible. (Maîtrise parfaite de la méthodologie 

d‟entraînement).   

Il est devenue une nécessité pour les clubs de concentrer leurs efforts sur "la formation » 

de base qui constitue une condition sine qua non pour assurer une élite capable d'honorer les 

couleurs nationales dans les rendez-vous internationaux, et redorer ainsi le blason du foot 

algérien, et s‟inscrire dans la durée. 
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ANNEXE. 

 

Liste nominative des joueurs de l‟académie JMG/Paradou 

(Trois promotions depuis 2007). 

 

N° NOM 

 

Prénoms Promotion Statut 

01 El Mouden Abdallah Première Promotion  En formation 

02 Nesnes Abdelkrim Troisième Promotion  En formation 

03 Nef Abdelouahab Première Promotion  En formation 

04 Alali Anis Troisième Promotion  En formation 

05 Benrabah Anis Rachad Première Promotion  En formation 

06 Arous Islam Deuxième Promotion  En formation 

07 Sais Aymen Troisième Promotion  En formation 

08 Benyoucef Yles Deuxième Promotion  En formation 

09 Bouab Adje Deuxième Promotion  En formation 

10 Boussif Aymen Troisième Promotion  En formation 

11 Djelloul Daouadji Abdellah Première Promotion  En formation 

12 Belarbi Fodil Deuxième Promotion  En formation 

13 Guerchouche Sidali Troisième Promotion  En formation 

14 Ibouzidéne Djamel Edine Première Promotion  En formation 

15 Saihi Imad Troisième Promotion  En formation 

16 Harrari Isaac Troisième Promotion  En formation 

17 Melikchi Nourislem Deuxième Promotion  En formation 

18 Bouras Kamel Deuxième Promotion En formation 

19 Benkhalifa Tahar Première Promotion  En formation 

20 Larja Abdelhak Deuxième Promotion  En formation 

21 Mellak Abdelatif Deuxième Promotion  En formation 

22 Loucif Haitem Deuxième Promotion  En formation 

23 Mansouri Zakaria Première Promotion  En formation 

24 Derouache Medhi Première Promotion  En formation 

25 Ferahi Medhi Deuxième Promotion  En formation 

26 Faid M Hamed Deuxième Promotion  En formation 

27 Missouri Ilyes Deuxième Promotion  En formation 

28 Sedjrari Mustapha Deuxième Promotion  En formation 

29 Naidji Zakaria Première Promotion  En formation 

30 Berkoume Abdelraman Pouki Troisième Promotion  En formation 

31 Bensebaini Ramy Première Promotion  En formation 

32 Benguit Abdelraouf Première Promotion  En formation 

33 Hamidi Rheda Troisième Promotion  En formation 

34 Cheraitia Sabri Deuxième Promotion  En formation 

35 Mebarki Sidalli Troisième Promotion  En formation 

36 Chaiba Sid Ahmed Première Promotion  En formation 

37 Bouyelli Sofiane Deuxième Promotion  En formation 

38 Hammoudi Tayeb Première Promotion  En formation 

39 Meziani Tayeb Deuxième Promotion  En formation 

40 Messibah Zakaria Première Promotion  En formation 

41 Talbi Walid Zoubir Première Promotion  En formation 

Staff technique Académie JMG/ Paradou-ac. 
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Guillou Jean Marc 

Guillou Olivier (France) 

Tafet Mohamed (Alger) 

Aïche Kamel (constantine) 

 

Encadrement administratif Académie JMG/ Paradou-ac. 

 

Omar Zerzi 

Kara Wahib 

Khaled Youcef 

Mazouri Nadia. 

 

Quelques Résultats techniques   

Académie - PAC (94) : 4-1 

Académie - USM El Harrach U17 : 7-1 

Académie - MC Alger (U16) : 9-1 

Académie - El Biar (U17) : 6-1 

Académie - ESM Koléa (U17) : 9-0 

Académie - El Biar (93) : 7-2 

Académie - Bab Ezzouar (93) : 7-1 

Académie - CA Kouba (93/92) : 7-0 

Académie - OMR (U16) : 3-1 

Académie - Club Police (U15) : 9-1 

Académie - CRB (U16) : 3-3 

Académie - NARB Reghaïa (U16) : 16-1 

Académie - USM Blida U16) : 5-1 

Académie - ASM Oran U17) : 5-2 

Académie - CS Constantine U17 : 2-3 

Académie - MC Alger U17 : 4-2 

Académie - CRB U16 :  

. 

Le centre d’entraînement du Barça, sur le terrain Joan Gamper (11/05/2011)  

FC Barcelone  vs  Académie Paradou-ac : 0-0 

Académie          vs   Villareal : 4-4 ( sans gardien but) 
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ETUDE DES ASYMETRIES DU MEMBRE INFERIEUR A PARTIR DE MESURES 

ANTHROPOMETRIQUES ET DU TEST SUR ERGO-JUMP CHEZ DES SPORTIFS ALGERIENS DE 

HAUT NIVEAU  

Auteurs :  
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1,3,4
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1. Laboratoire des Adaptations et de la Performance Motrice, INFS/STS Dely Ibrahim- 

Bp71.El Biar Alger.  

2. INSP d’Alger 

3. Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumeddienne (USTHB), BP32 El 

Alia, Bab Ezzouar, Alger, Algérie. 

4. Agence Nationale du Développement et de la Recherche en Santé (ANDRS), Es Senia, 

Oran 

 

 

Objectifs: 

L’objectif premier est de mettre en évidence l'asymétrie des membres inférieurs 

observés chez une population de 113 sportifs de haut niveau (selon que la discipline soit 

unilatérale ou pas) et 55 non sportifs. 

En second objectif, étudier les conséquences de cette asymétrie sur la masse et la 

puissance du segment inférieur à partir du test sur ergojump. 

 

Méthodes: Les mesures ont été effectuées selon les techniques anthropométriques de 

base (Points de repères osseux, les diamètres, les périmètres et les plis cutanés). Estimation de 

la masse des segments avec l’équation de régression L’équation de ZatsiorskyV. et Seluyanov 

V.(1985), et test du saut vertical (ergojump). Dans le cadre de cette recherche, nous avons 

utilisé les statistiques descriptives, le t student pairé, les ANOVA et une analyse multivariée 

(ACP).  

Résultats: L’ANOVA appliquée sur les masses segmentaires nous a permis de retenir 

globalement une asymétrie statistiquement significative (p=0,001). Les inter-relations entre 

les valeurs enregistrées par les composantes des masses segmentaires et des tests de sauts, 

nous ont permis de relever pour les masses des segments de la cuisse aussi bien droite 

(r=0,88) que gauche (r=0,87) qu’elles étaient significatives p(<0,001) et présentent un lien 

très élevé avec le temps d’envol à deux pieds et tout particulièrement pour le temps d’envol 

côté gauche (r=0,89) aussi bien pour la cuisse droite que pour la cuisse gauche. Pour les 

masses des segments des jambes aussi bien pour la jambe droite que pour la jambe gauche, on 

note un lien élevé et significatif (p<0,01) avec le temps d’envol à deux pieds, et tout 

particulièrement pour la jambe gauche (r=0,64).  

Conclusion : On pourrait considérer que cette asymétrie est liée à la pratique intense 

de ces sports.  

Mots clés : Sports ; asymétrie ; anthropométrie ; saut ; masses segmentaires 
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INTRODUCTION 

L’anthropométrie du sport est une méthode des plus développées de la morphologie 

sportive en comparaison avec les méthodes telles la radiographie, les ultrasons, l’histologie, 

etc... Elle étudie notamment les liens existants entre les structures morphologiques 

individuelles et la pratique d’une activité sportive.  

La morphologie du corps est très complexe aussi bien dans la forme générale du corps, 

que dans ses divers éléments constitutifs et sa variabilité interindividuelle est pour l’essentiel 

comme dans toute espèce vivante, une variabilité naturelle et biologique. Les sportifs 

n’échappent pas aux lois de la nature. L’idée d’une différenciation morphologique entre 

sportifs, liée à la nature des disciplines pratiquées n’est plus à contester.  

L'homme " normal " est symétrique mais nombreux auteurs GUILLODO et AL. (1992), 

BRICOT B. (1996)  et  GAGEY (1995) reconnaissent que 95% des sujets qu'ils ont observé sont 

asymétriques. FECTEAU P. (1996) insiste sur les fortes relations entre la latéralité manuelle et 

certaines asymétries posturales. La plupart des conduites motrices humaines résultent de 

postures dynamiques asymétriques qui mettent en jeu des latéralités complexes pour obéir à 

un niveau de performance élevé : entraînement et répétition (AZEMAR, 1981). L’activité 

sportive intense provoque parfois de manière très importante le développement de la 

musculature d’un sportif, en raison de nombreuses répétitions, de mouvements identiques et 

de la spécificité de l’entraînement. Environ 10 % des hommes ont des membres inférieurs 

égaux, 80 % ont des variations entre 0 et 10 mm, et 10 % au-delà de 10 mm [BOURDIOL R. J. 

(1980), BRUNIQUEL L. et AL. (1994), DIMEGLIO A. (1994), LAURENT et AL. (1994)]. La mise en 

évidence d'une inégalité de longueur des membres inférieurs est d'une telle fréquence que 

certains la considèrent comme une variante de la normale, tant qu'elle demeure en deçà des 20 

mm de différence (BONNEAU D. 1998). L'organisme va ainsi utiliser toutes les ressources 

biomécaniques disponibles pour corriger cette perturbation. D’ailleurs certaines disciplines 

sportives telles que le volleyball ont été classées d’un point de vue biomécanique et 

cinématique, comme étant une discipline à mouvements complexes, asymétriques provoquant 

un développement asymétrique du corps (par exemple celui des composantes musculaires, 

force etc..), acycliques et locomoteurs par la diversité des gestes techniques tels les 

déplacements, sauts, chutes, fentes, courses etc. La nature de ces mouvements dans l'espace 

est mixte, c'est à dire de translation et de rotation (HANTALA C. 1998). D’autres études, 

orthopédiques et radiographiques montrent que les sportifs qui ont commencé très tôt une 

carrière dans le tennis présentent une inégalité de hauteur des épaules et du bassin, une 

différence de longueur de jambes et une scoliose, qu’ils ont d’autre part un taux de 

minéralisation excessif et une musculature plus développée du côté du bras avec lequel ils 

jouent (STEINBÜCK K., SOMMER, 1983 H.M.). En athlétisme par exemple, le seul fait que la 

course s’effectue toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, provoque des 

déséquilibres musculaires et des lésions dans la région du bassin (SOLIN J. 1990). MANNING et 

PICKUP (1998), ont fait remarquer une asymétrie directement liée à la performance sportive. 

L’asymétrie est souvent associée au phénomène de latéralisation. Le phénomène de 

latéralisation ne concerne pas uniquement les mains, mais aussi toute une série d’autres 

organes qui vont de paire [WEINECK, J., 2003]. L’utilisation asymétrique du corps dans 

certaines activités qui élaborent les latéralités segmentaires est l’étape intermédiaire entre 

schéma corporel et structuration spatiale. Il existe donc une latéralisation fonctionnelle et 

morphologique. La latéralisation fonctionnelle se rapporte comme son nom l’indique à 

l’apparence d’une partie du corps qui est utilisée de préférence. La latéralisation 

morphologique concerne l’aspect extérieur de l’organe en question. Le bras dominant se 
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remarque essentiellement par le fait qu’il est plus épais, qu’il a des os plus développés et une 

musculature plus forte. Cette dernière fera l’objet de notre étude. 

L’acquisition de la technique sportive est le fruit d’une longue préparation et de 

répétitions. Cette répétition intensive peut avoir des effets sur l’appareil musculo-squelettique. 

Ainsi, il est probable que le caractère asymétrique de la discipline, du côté dominant, entraîne 

des modifications particulières et propres sur l’organisme de ces sportifs.  

L’intérêt de ce travail de recherche portera sur : 

- Le premier objectif: Mettre en évidence l'asymétrie observée chez cette 

population de sportifs de hauts niveaux pour le membre inférieur selon que la discipline est 

unilatérale ou pas. 

- Le second objectif: Étudier les conséquences de cette asymétrie sur la masse et 

la puissance du segment inférieur à partir du test sur ergojump. 

 

MOYENS ET METHODES 

 

POPULATION 

 

L'étude a été réalisée sur un échantillon de sportifs masculins de haut niveau (équipes 

nationales ou clubs sportifs de 1
ère

 division). Le deuxième groupe expérimental est composé 

par des non sportifs adultes masculins.  

 

Tableau 1: Répartition par groupe de sport de notre population. 

Sports unilatéraux ou 

acycliques 

(asymétriques) 

Sports bilatéraux ou 

cycliques 

(symétriques) 

Non 

sportifs 

(n=55) 

 Volley-ball (n=80)  Cyclistes (n=18)  

 Basket-ball (n=19)  Course de fond (n=15)  

 Taekwondo (n=12)   

 Sauteurs (n=11)   

 Tennis (n=14)   

 Total (n=224)  

 

Tous les participants ont subi l’évaluation anthropométrique. Par contre certains sujets 

n’ont pas pu participer au test de détente en raison des différentes programmations de stages 

ou de compétitions. Notre population a été réduite comme suit : Pour les sports unilatéraux 

(acycliques ou asymétriques) volley-ball (n=59), basket-ball (n=09), taekwondo (n=12), 

sauteurs (n=05). Pour les sports bilatéraux (cycliques ou symétriques) course de fond (n=15), 

cyclistes (n=18) et les non sportifs (n=28). 

 

 

PROTOCOLE 

Les caractères anthropométriques ont été mesurés côté droit et côté gauche 

séparément. Les traits (caractères) qui ne faisaient pas partie d’une paire bilatérale (exemple : 

circonférence du thorax, de l’abdomen) ont été exclus. 

Dans cette expérience, le mot dominance ne signifie pas préférence mais plutôt 

l’usage. La présence de gauchers au sein de notre échantillon nous a poussé à présenter les 

résultats en tenant compte du côté dominant (CD) et du côté non dominant (CND); et non pas 

selon le côté droit ou le côté gauche. 

Pour le test du squat jump, le sujet commence le test en position fléchie à 90° 

(articulation du genou) pour effectuer une « poussée » maximale vers le haut tout en gardant 

le buste droit. Les mains sont sur les hanches pour éviter une participation des bras (2 essais), 
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il ne doit pas y avoir de contre mouvement. Le saut est d’abord effectué à deux jambes, 

ensuite avec la jambe droite puis avec la jambe gauche afin de pouvoir comparer la force 

explosive entre les deux jambes. 

MÉTHODES 

Les méthodes utilisées sont les suivantes : 

- Méthodes anthropométriques : Les mesures ont été effectuées selon les techniques 

anthropométriques de base. Les points de repère osseux et les mensurations seront 

standardisés par MARTIN R., (1928), puis par ROSS ET COLL.,(1982).  

Le poids corporel sera déterminé par une balance médicale, pieds nus. 

La stature (la distance entre le vertex et le sol) sera mesurée à l’aide d’un 

anthropomètre. 

Les hauteurs anthropométriques : Epine iliaque antéro supérieure (EIAS), la hauteur 

tibiale et sphyrion seront mesurés à l’aide d’un anthropomètre du système Martin, sa précision 

est de 0,5cm.  

Les diamètres transversaux du corps : Diamètre transversal et distal de la cuisse (bi 

condylien du fémur), diamètre transversal et distal de la jambe seront mesurés à l’aide d’un 

compas à bouts olivaires. 

Les périmètres : Proximal, moyen et distal de la cuisse, de la jambe et la circonférence 

du pied. Un mètre ruban sera utilisé pour la mesure de ces périmètres.  

Les plis cutanés : De la cuisse et celui de la jambe. Pour la mesure des panicules 

adipeuses, nous utiliserons une pince à plis du type Harpenden avec une précision de 10 

g/mm.²  

- Méthode de calcul des masses : Pour estimer la masse des segments nous avons 

utilisé l’équation de Zatsiorsky V. & Selouyanov V; (1985).  

- Test du saut vertical (squat jump) : Pour cela nous avons utilisé l’ergotest (tapis de 

Bosco) qui nous a permis d’effectuer de façon rapide le test de détente (saut). Il est 

entièrement programmable et permet d’enregistrer le nombre de sauts sélectionnés, les temps 

de contact et de suspension de l’athlète et les transforment en centimètre d’élévation du centre 

de gravité avec une précision au 1/1000 s.  

- Statistique. SPSS version 13.0 a été utilisée pour l’analyse des données. La 

comparaison des valeurs moyennes des différents caractères anthropométriques côté dominant 

et non dominant est effectuée par le test « t » de Student pairé. Une ANOVA a été utilisée 

pour mesurer et traduire si globalement l’asymétrie diffère selon les groupes. Pour rechercher 

des sous populations en fonction des caractéristiques anthropométriques et de la pratique d’un  

sport de haut niveau, nous avons effectué une analyse en composante principale. 

RESULTATS 

 

1. Mesures anthropométriques  

Nous examinerons les données concernant les différences moyennes des hauteurs 

anthropométriques, des diamètres, des circonférences et des plis cutanés du membre inférieur. 

Les données sont reportées sous forme de graphiques aux figures 1,2,3,4, 5 et 6. 

La figure 1 : Y sont reportées les hauteurs anthropométriques (épine iliaque antéro-

supérieure (EIAS), tibial et le sphyrion). Il est intéressant de remarquer que l’asymétrie du 

point EAIS (p<0,05) est relevée pour presque tous les sports dits asymétriques 

particulièrement chez les volleyeurs (p<0,001) à l’exception des sauteurs qui présentent une 

asymétrie (p<0,05) pour le point tibial, les valeurs positives révèlent une asymétrie du côté 

dominant. L’asymétrie (p<0,05) de ce même point (tibial) est observée au niveau des sports 

symétriques (cyclisme et coureurs de fond) mais également chez les non sportifs, les valeurs 

négatives reflètent une asymétrie en faveur du côté non dominant (CND).  
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Légendes : E.I.A.S : Epine iliaque antéro-postérieur ; NS : Non significatif ; * : significatif à 

p<0,05 ; *** significatif à p<0,001. 

 

L’examen de la figure 2 présente les différences moyennes des diamètres de la cuisse 

pour laquelle nous n’enregistrons aucune différence significative pour l’ensemble de 

l’échantillon, toutefois des valeurs négatives en faveur du CND sont relevées dans les sports 

asymétriques (taekwando, tennis,et saut) et dans les sports symétriques pour le cyclisme. Les 

différences sont significatives (p<0,05) pour le diamètre de la jambe pour les sports 

symétriques (tennis et saut) et chez les non sportifs avec des valeurs positives en faveur du 

CD et chez les coureurs de fond (sport symétrique) avec des valeurs négatives (CND), 

p<0,01. L’analyse de la variance montre des différences significatives p<0,05. 

 

 
NS : Non significatif ; * : significatif à p<0,05 ; ** significatif à p<0,01. 

 

La figure 3 illustre les différences moyennes des circonférences entre le côté dominant et non 

dominant au niveau de la cuisse, de la jambe et du pied. Seul les volleyeurs présentent des 

asymétries significatives pour les trois mesures soit p<0,01 pour la cuisse et p<0,05 pour la 

jambe et le pied. Les joueurs de tennis présentent une asymétrie (p<0,05) en faveur du CD 

uniquement pour la circonférence de la jambe. Un fait surprenant chez les cyclistes (sport 

symétrique) qui présentent des différences significatives et pour la jambe (p<0,01) et pour le 

pied (p<0,05), seule la valeur de la circonférence de la jambe est en faveur du CD. Pour les 

coureurs de fond et les non sportifs les valeurs moyennes sont en faveur du CD, les non 

sportifs présentent des différences significatives (p<0,05) pour la circonférence de la cuisse.  
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Des différences significatives (p<0,05) sont obtenues entre les différents groupes de sports 

étudiés. 

 

 
 

 

Hormis le pli supra-iliaque  (p<0,05) pour les joueurs de tennis, aucune différence 

significative n’est relevée pour l’ensemble de la population (figure 4). L’analyse de variance  

montre des différences significatives (p<0,05) pour le pli de la cuisse. 

 

 

 
 

2. Les masses segmentaires  

 

De tous les types de sports étudiés, le volleyball enregistre les plus grandes valeurs 

moyennes des différences (p<0,001) entre les deux côtés en faveur du côté dominant pour la 

masse de la cuisse, la jambe et du pied (p<0,05). Il est surprenant de retrouver une importante 

asymétrie pour le segment de la jambe (p<0,001) et du pied (p<0,05) chez les non sportifs. 

L’analyse de variance appliquée aux masses montre des différences significatives (p<0,001) 

pour le segment de la cuisse et de la jambe. 
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3. Test de saut par groupe de sport 

Les volleyeurs et les sauteurs enregistrent les plus grandes valeurs moyennes pour le 

saut à deux pieds et sur un pied. Aucune différence significative n’est enregistrée entre le côté 

dominant et non dominant. Toutefois l’analyse de la variance pour la hauteur de saut est 

significative (p=0,03). 

 

TABLEAU 2 - TEST DE SAUT PAR GROUPES DE SPORT 

 

 

Le squat jump a été effectué comme décrit dans les méthodes. CD : Côté dominant ; CND : 

Côté non dominant ; p : seuil de signification : Ns : non significatif ; msec : millième de 

seconde ; cm : centimètre. 

 

Test de saut Moyennes ± écart types t 

Volley-ball (n=68) 2 jambes CD CND  

Temps d’envol (m/sec) 628,50±84,21 498,54±85,42 497,78±77,38 Ns 

Hauteur de saut (cm) 50,16±9,24 31,86±9,72 31,09±9,88 Ns 

Basket-ball (n=19)     

Temps d’envol (m/sec) 582,63±77,40 472,00±41,72 471,63±39,30 Ns 

Hauteur de saut (cm) 41,73±10,51 27,43±4,67 27,24±4,78 Ns 

Taekwando (n=12)     

Temps d’envol (m/sec) 563,58±27,14 437,25±32,56 417,42±25,28 Ns 

Hauteur de saut (cm) 39,14±3,80 23,55±3,62 21,41±2,61 Ns 

Saut/ hauteur  (n=05)     

Temps d’envol (m/sec) 602,40±27,65 580,00±29,47 573,00±56,30 Ns 

Hauteur de saut (cm) 44,56±4,04 41,32±4,17 34,32±13,96 Ns 

Course de fond (n=07)     

Temps d’envol (m/sec) 500,57±110,13 429,14±80,89 423,57±28,09 Ns 

Hauteur de saut (cm) 40,43±26,09 26,93±8,65 22,09±2,95 Ns 

Non sportif (n=21)     

Temps d’envol (m/sec) 558,81±53,80 423,48±44,28 422,00±46,34 Ns 

Hauteur de saut (cm) 38,619±7,14 22,21±4,69 22,41±4,57 Ns 
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4. Analyse factorielle 
Nous avons ensuite recherché une classification de nos groupes de sports et des non 

sportifs en effectuant une analyse en composante principale à partir des mesures 

anthropométriques, des masses segmentaires, de la hauteur de saut et du temps d’envol. Cette 

analyse a permis l’extraction de quatre composantes principales justifiant 94,81% de la 

variance. 

La figure 7 illustre les résultats d’une analyse en composante principale faite à partir 

des moyennes des différences par rapport au plan (1,2) qui regroupe 76,38% de la variance.  

La première composante principale (50,77% de la variance expliquée), oppose les 

personnes avec une asymétrie marquée du diamètre de la circonférence de la jambe (r=.97), 

du diamètre du pied (r= .93), cuisse (r= .91), de la cuisse (r= .91), de la hauteur de saut (r= 

.91), de la masse de la jambe (r= .83) et du pli supra iliaque (r=.76), à celle ayant une 

asymétrie importante de la masse du pied  

(r= -.98), de la hauteur sphyrion (r= -.90), du diamètre de la jambe (r= -.83) et du pli 

de la cuisse (r= -.71).  

L’axe 2 deuxième composante (25,61% de la variance expliquée) oppose les 

personnes avec une asymétrie marquée du pli de la jambe (r=.80) et supra iliaque (r=.60), de 

la hauteur EIAS (r=.79), à celles ayant une asymétrie importante de la hauteur de saut (r= -

.82), de la masse de la cuisse (r= -.76), de la circonférence de la cuisse (r= - .71) et du pied (r= 

-.66) les autres caractères sont assez mal représentés par cette composante.  

En superposant sur ce graphe la qualité des individus mesurés (sportifs et non 

sportifs), nous avons comparé la projection des différences moyennes des sujets dans les deux 

premiers plans factoriels (fig.6) en tenant compte des paramètres retenus (fig.5). L’examen de 

la figure 6 montre que les ½ fondistes et les volleyeurs sont opposés aux sauteurs. Ceci 

traduirait donc que l’axe 1 représente les personnes avec une asymétrie marquée du diamètre 

de la cuisse et de la hauteur de saut et sont en opposition avec celles qui ont une asymétrie 

marquée du diamètre de la jambe le pli de la cuisse. Les basketteurs se situent au centre des 2 

axes. Les taekwondistes se détachent de l’ensemble de la population et se situent en haut de la 

figure. 

1,00,50,0-0,5-1,0

Component 1

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Co
m

po
ne

nt
 2

Hauteur sauts

Fly time sauts

M/Pieds
M/Jambe

M/Cuisse

P.Jambe

P.Cuisse

P.Supra iliaq

C.Pied

C.Jambe

C.Cuisse

D.pied

D.jambe D.cuisse

H.Sphyrion

H.Tibial

H.EIAS

Component Plot

 

Figure 6 :  Projection des variables dans le plan factoriel des 2 premières composantes (1,2) 

Légende : H. :Hauteur, D. :Diamètre, C. : Circonférence, P. :Pli, MS. :Masse, Fly time 

saut :temps d’envol 
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Figure 7 : Carte factorielle des groupes de sports dans le plan des composantes 1 et 2. 

Légendes : VB : Volleyball, BB : Basketball, Taek : Taekwondo, ½ fond: Coureur de fond, 

NS : Non sportif 

Dans le plan factoriel (1,3) figure 8, l’axe 1 oppose les personnes ayant une asymétrie 

marquée du diamètre de la circonférence de la jambe (r=.97), du diamètre du pied (r= .93), 

cuisse (r= .91), de la cuisse (r= .91), de la hauteur de saut (r= .91), de la masse de la jambe (r= 

.83) et du pli supra iliaque (r=.76), l’axe 3 (10,35 % de la variance expliquée) représentant 

86,13% des variances cumulées, représente les personnes avec une asymétrie marquée du pli 

de la cuisse (r=.69), en opposition aux personnes ayant une asymétrie de la circonférence du 

pied (r= -.71). L’examen de la figure 9, montre une dispersion de nos sports qu’il soient 

symétriques ou asymétriques se répartissant aux quatre points cardinaux, de chaque côté des 

taekwondistes placés au centre des 2 axes. Le volleyball et ½ fond se situent à l’opposés du 

saut en hauteur sur l’axe horizontal, alors que le basketball et les non sportifs sont en 

opposition aux non sportifs sur l’axe vertical (figure 9).  
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Figure 8 :  Projection des variables dans le plan factoriel de la 1

ère
 et 2ème composantes (1,3) 

Légende : H. :Hauteur, D. :Diamètre, C. : Circonférence, P. :Pli, MS. :Masse, Fly time 

saut :temps d’envol 

1ère composante (50,77%)  

(14,80%) 

3
èm

e  c
o

m
p

o
sa

n
te

 (
1

0
,3

4
%

) 



54 

 

1,000000,500000,00000-0,50000-1,00000-1,50000-2,00000

REGR factor score   1 for analysis 1

2,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

RE
GR

 fa
ct

or
 sc

or
e  

 3 
fo

r a
na

lys
is 

1

NS

1/2 fond

Saut

Taek

BB

VB

 
Figure 9 : Carte factorielle des groupes de sports dans le plan des composantes 1 et 3. 

Légendes : VB : Volleyball, BB : Basketball, Taek : Taekwondo, ½ fond: Coureur de fond, 

NS : Non sportif 

 

De la même façon, en superposant les valeurs moyennes de nos différents groupes de 

sports sur le plan factoriel (composantes 2 et 3) figure 10 et 11, les basketteurs sont en 

opposition aux non sportifs, présentant une asymétrie marquée du pli de la cuisse. Les 

taekwondistes se situent à droite de la figure, ils se détachent de l’ensemble de la population 

et présentent une asymétrie marquée du pli de la jambe et de la hauteur EIAS (figure 12). 
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Figure 10 :  Projection des variables dans le plan factoriel de la 2

ème
 et 3ème composante (2,3) 
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Figure 11 : Carte factorielle des groupes de sports dans le plan des composantes 2 et 3. 

Légendes : VB : Volleyball, BB : Basketball, Taek : Taekwondo, ½ fond: Coureur de fond, 

NS : Non sportif 

 

 

DISCUSSION 

Globalement, nos résultats ont montré qu’il y a des différences marquées en faveur du 

côté dominant, surtout dans les sports asymétriques et ce quels que soient les paramètres 

mesurés. 

Nous avons relevé une asymétrie du point EAIS (p<0,05) pour tous les sports dits 

asymétriques particulièrement chez les volleyeurs (p<0,001) à l’exception des sauteurs qui 

présentent une asymétrie (p<0,05) pour le point tibial du côté dominant. L’asymétrie (p<0,05) 

de ce même point (tibial) est relevée au niveau des sports symétriques (cyclisme et coureurs 

de fond) mais également chez les non sportifs côté non dominant (CND). Cette constatation 

corrobore les conclusions reprises dans l’étude de EUK et al. (2001) qui relèvent que les os de 

la jambe dominante sont en moyenne 2 à 4% plus longs et plus lourds que ceux du membre 

non dominant. Les inégalités de longueur du membre inférieur sont parfaitement banales 

BONNEAU D. (2000) et ne sont pas particulièrement plus fréquentes chez les sportifs. Ainsi, un 

décalage de 1,9 centimètres passera inaperçu dans la vie d'un informaticien, mais 

certainement pas dans la vie d'un sprinter ou d’un cycliste. Ce léger décalage modifie 

progressivement la déambulation. En course à pied par exemple, on voit clairement qu'à 

chaque foulée le bassin tombe du côté de la jambe la plus courte. 

Les joueurs de tennis et les sauteurs présentent une asymétrie du diamètre de la jambe, 

alors que les ½ fondistes et les basketteurs présentent une asymétrie du diamètre du pied et de 

la cuisse. Ces résultats soulignent l’importance de l’activité physique intense, régulière 

(charge de travail : volume et intensité) et confortent les idées selon lesquelles l’asymétrie est 

surtout caractérisée chez les sportifs quelque soit le sport pratiqué comparativement aux non 

sportifs comme l’a démontré l’étude de HEYTERS C. (1986) concernant le diamètre distal de la 

cuisse, sur des étudiants Belges et des athlètes olympiques. D’autres études ont montré que 

l’âge, le niveau de pratique, l’influence de la charge physique progressive et les exigences de 

la spécialité, provoquent des modifications du système osseux et conditionnent 

l’augmentation de la solidité mécanique de l’os, ce qui est très important pour supporter de 

grandes charges physiques, sans compter qu’entre la naissance et l'âge adulte, la taille du 

fémur et du tibia se trouve pratiquement multipliée par 5 (BONNEAU D. 2000). 

Concernant les plis, on retrouve une asymétrie aussi bien dans les sports à gestes 

symétriques qu’asymétriques pour les plis supra-iliaque et de la jambe (volleyball, cyclisme et 
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les taekwondo). Des différences sont relevées au niveau du pli de la cuisse chez les joueurs de 

tennis. Nous savons que l’entraînement intensif permet l’amélioration des performances 

sportives qui s’accompagnent d’une réduction de l’adiposité corporelle totale. 

Nous constatons également une importante asymétrie du périmètre du pied et de la 

cuisse chez les sauteurs et les volleyeurs qui pour une performance optimale utilisent 

principalement les membres inférieurs. Dans une de ses études, ZAKAS A. (2006) explique que 

les quadriceps jouent un rôle important plus particulièrement dans les situations de course et 

de saut alors que les ischio-jambiers assurent la stabilisation du genou et contrôlent la course. 

Ceci conforterait notre hypothèse. Selon la littérature, ces mesures sont importantes car elles 

nous permettent de calculer et d’évaluer l’impact de l’entraînement sur les différentes 

circonférences. JANUZ (1964) remarque que les volleyeurs polonais avec une pratique sportive 

de huit années, ont des circonférences, des longueurs et des diamètres plus grands que ceux 

qui ont un nombre d’années de pratique moins important. Donc les charges physiques 

systématiques au cours de la pratique sportive amènent à l’hyperfonction musculaire, à 

l’augmentation du volume des muscles les plus sollicités.  

On note également une asymétrie importante de la masse de la cuisse chez les 

sauteurs, les volleyeurs, les cyclistes et les non sportifs. L’asymétrie du segment de la jambe 

est particulièrement marquée chez les cyclistes, tandis que celle du pied est relevée chez les 

sauteurs. Les taekwondistes présentent une asymétrie pour tous les segments du membre 

inférieur.  

Quelque que soit le groupe d’appartenance des sportifs aussi bien pour le temps 

d’envol que pour la hauteur de saut, aucune différence significative n’a été relevée entre la 

jambe dominante et la jambe non dominante sauf chez les taekwondistes où nous notons des 

différences significatives à p<0,05 aussi bien pour les temps d’envol que pour la hauteur de 

saut. Les volleyeurs présentent une valeur moyenne dans la hauteur de saut et un temps 

d’envol supérieur à tous les autres sports pour le saut à deux pieds. Les sauteurs se classent 

juste après le volley-ball et les plus petites valeurs moyennes sont relevées chez les coureurs 

de fond pour le temps d’envol à deux pieds. Quand bien même nous n’enregistrons aucune 

différence, nous notons que notre population à l’exception des basketteurs et des coureurs de 

fond ont des valeurs moyennes côtés dominants supérieures à celles du côté non dominant 

aussi bien pour la hauteur de saut que pour le temps d’envol. Il n’est pas étonnant de retrouver 

ces résultats sachant que le plus important et le plus typique mouvement de jeu en volley-ball 

est le saut dont l’efficacité dépend de la force explosive des membres inférieurs, tout comme 

les sauteurs en hauteurs, sans quoi les performances en seraient affectées. Il se pourrait 

également que la courte session de familiarisation dont ont bénéficié les autres sujets lors de 

l’expérimentation a généré plus d’incidences que prévu dans le sens où hormis les 

basketteurs, les autres individus n’ont pas les mêmes réflexes dans la technique des sauts. Les 

interrelations entre les valeurs enregistrées par les composantes des masses segmentaires et 

des tests de sauts présentent un lien très élevé significatif avec le temps d’envol et la hauteur 

de saut à deux pieds, et tout particulièrement pour le temps d’envol aussi bien pour le côté 

dominant que pour le côté non dominant. Ceci pourrait s’expliquer comme l’a si bien souligné 

AZÉMAR (1981) par le fait que la plupart des conduites motrices humaines résultent de 

postures dynamiques asymétriques qui mettent en jeu des latéralités complexes. 

Les conditions de préparation au geste, la variété des situations de jeu imposées, dont 

les feintes, les sauts, les sprints impliquent les deux jambes d’un individu, maintenant ainsi 

une force similaire des deux côtés du corps leur permettant d’éviter une asymétrie. Chez les 

volleyeurs la dominance du pied pour la poussée maximale contre l’apesanteur, suivie d’un 

mouvement de rotation vers la gauche pour les smashs et les services, alors que pour la passe, 

le contre au filet et la défense basse, eux nécessitent une dextérité des deux mains et des deux 

pieds tout comme pour les basketteurs RIPOLL H. ET AL. (1986).  
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Des investigations ont permis de montrer que la course à pieds ne donne pas lieu à des 

poussées asymétriques des membres inférieurs, que la plus grande fréquence de l’appel du 

pied gauche apparaît davantage lors des sauts et particulièrement pour le saut en hauteur. Les 

deux facteurs précédents expliquent les résultats obtenus à la fin de la recherche. Quoi qu’il 

en soit il faut un potentiel minimal de puissance des deux membres inférieurs pour réaliser un 

bon saut et une coordination plus efficace AZEMAR G., RIPOLL H.(1981).  

 

CONCLUSION 

Les résultats en accord avec des études précédentes, montrent qu’il existe des 

différences entre les côtés dominants et non dominants quelque soit le groupe d’appartenance 

sportive ou pas. Ces asymétries semblent s’être constituées en dehors de la pratique sportive 

avant la spécialisation des athlètes. Ces asymétries sont significativement plus grandes du côté 

dominant et sont beaucoup plus présentes chez les sportifs, ce qui montre bien qu’il y a une 

répercussion de l’activité sportive sur l’appareil sur l’appareil musculo-squelettique des 

athlètes.  

A un haut niveau de pratique sportive, nous avons observé que certain sujets arrivaient 

à éviter cette asymétrie ceci pourrait résulter d’un entraînement bien mené, où les entraîneurs 

encouragent la bilatéralité réduisant ainsi la surcharge subie par l’appareil moteur passif et 

actif. 
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* 01) Organización del Deporte de Alto Rendimiento: 

  

El deporte de alto rendimiento es la expresión cualitativa del desarrollo nacional de 

nuestro movimiento deportivo y tiene su base en la participación masiva en las competencias 

sociales y escolares que se efectúan en nuestro país. 

El proceso de formación y desarrollo del atleta de Elite en  Cuba transita por varias 

etapas, las cuales transcurren en los diferentes eslabones del Sistema Piramidal del Alto 

Rendimiento. 

La preparación del deportista es uno de los problemas principales que enfrenta el 

deporte contemporáneo y como consecuencia, las estructuras y funcionamiento de los órganos 

o instituciones deportivas donde tiene lugar este proceso. Nosotros hoy podemos hablar, como 

resultado de todo un trabajo abarcador de más de 30 años, de un grupo de instituciones donde 

se desarrolla, en una escala creciente, el potencial deportivo. Lo que podemos plantear en 

pocas líneas es el resultado de años de experiencia, experimentación, aciertos, errores, 

eficiencias y deficiencias que han permitido establecer un modelo de centros deportivos 

estructurado y estabilizado de forma tal, que se convierte en la principal garantía de los 

resultados del deporte cubano. 

 

* 02) Detección y formación de jóvenes atletas: 

El artículo trata sobre la selección de los talentos deportivos, en acercamiento 

conceptual a la metodología y pasos a seguir en este aspecto y la experiencia cubana en la 

selección de talentos así como se brindan recomendaciones de cómo hacer  esta actividad  

más eficiente en el contexto actual del deporte Argelino. 

 El proceso de identificación, detección y selección de los talentos deportivos es quizás 

el aspecto fundamental  en todo el proceso de desarrollo deportivo del alto rendimiento y 

clave en las aspiraciones de cualquier país de alcanzar altos resultados deportivos. 

La selección de talentos constituye hoy día uno de los aspectos de mayor importancia 

en el ámbito deportivo y es además, una de las causas de que existan numerosas teorías donde 

se analiza el papel de los que participan como objetos y sujetos de dicha selección. 

 Esta presentación sobre la selección de talentos es una recopilación de experiencias 

acumuladas por el autor sobre lo que acontece en todos los niveles por donde transita el 

deporte de alto rendimiento cubano, que de año en año se ha venido perfeccionando hasta 

constituir la base de los resultados que de el  conocen. 

Los criterios que se exponen pueden ser utilizados en la creación de otras estrategias 

que favorezcan la formación de deportistas con fines de rendimiento tanto a corto, a medio, 

como a largo plazo.  

 

* 03) EL SISTEMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS: 

 

Los máximos resultados deportivos alcanzados por un atleta están respaldados por 

todo un proceso que comienza desde muchos años antes y en el que intervienen numerosos 

factores de índole objetivo y subjetivo. En la medida que este proceso sea más organizado y 

depurado, indiscutiblemente los rendimientos deportivos serán superiores, lo que conlleva a la 

obtención de mejores resultados. 

Es importante en el mundo deportivo de hoy hablar de altos resultados, y no sólo en el 

mundo deportivo, la sociedad contemporánea  necesita de esos altos logros, pues ellos se 

convierten, por sí solos, en motivadores importantes de la práctica del ejercicio físico, que es 

decir impulsores muy directos  y especiales de la cultura física y por ende del mejoramiento 

de la salud del individuo. 
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Estos criterios de por sí avalan la importancia de dedicar espacios importantes al logro 

de los máximos resultados deportivos, los que sólo pueden ser alcanzados como consecuencia 

de una adecuada, organizada y consolidada etapa de preparación. Como expresión suprema 

del Sistema de Escuelas Deportivas, surgen y se desarrollan los Centros de Entrenamiento de 

Alto Rendimiento, colofón de todas las etapas por las que transita el “TALENTO 

DEPORTIVO”  en busca de la obtención de los máximos rendimientos y por ende de sus 

mejores resultados. 

La necesidad de agrupar a los mejores talentos, exponentes de cada disciplina para 

lograr una preparación adecuada para la consecución de los más elevados resultados 

deportivos, es la premisa fundamental para el surgimiento de estas instituciones, al convertirse 

en el ente aglutinador de todos los factores que, en mayor o menor medida, convergen en la 

preparación de los atletas. 

Sólo los esfuerzos encaminados en una sola dirección posibilitan un mejor 

aprovechamiento de todos los recursos (humanos y materiales), los  esfuerzos aislados y en 

direcciones opuestas solo sirven para frenar e incluso retroceder los posibles avances, por lo 

que la existencia de estos Centros y los respectivos programas van a posibilitar no caer en los 

errores más comunes que muestra la preparación de atletas de rendimiento, por lo que su sola 

existencia se convierte en aval necesario para encauzar los esfuerzos de todos, en la 

consecución de elevados resultados deportivos. 

Y cuando hablamos de los programas de enseñanza y de preparación deportivo del 

sistema de escuelas para los talentos, nos referimos en primer término al ordenamiento lógico  

con que  deben ser  distribuidos los contenidos de la preparación durante un periodo de 

tiempo determinado. Asimismo se dan las pautas acerca de cuáles  son  los factores en que 

deben centrarse la acción educativa del profesor o entrenador en las distintas fases del proceso 

de desarrollo. 

A lo largo de estos  periodos los atletas tendrán posibilidades de desarrollar las 

habilidades propuestas en dichos programas, en dependencia a la calidad del ordenamiento 

metodológico que  se establezcan, lo que significa sistematizar los contenidos del proceso del 

entrenamiento según los objetivos, bien definidos, para la preparación del deportista y de los 

principios específicos que determinan la forma racional de organización de las cargas de 

entrenamiento de un periodo. 

LA PROGRAMACIÓN CONSTITUYE UNA FORMA NUEVA Y MEJOR DE 

PLANIFICAR EL APRENDIZAJE Y EL PERFECCIONAMIENTO EN EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ES LA FORMA RECOMENDABLE PARA LAS 

CATEGORÍAS INFANTILES, YA QUE PERMITE TENER UNA LÍNEA ÚNICA EN 

TODO EL PAÍS PARA EL DESARROLLO DE LOS PATRONES TÉCNICOS IDEALES Y 

DEL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA, INDEPENDIENTE DE LA 

CREATIVIDAD DE CADA PROFESOR. 

 

* 04) La Educación Física, primer eslabón del proceso de selección de talentos     

          Deportivos y base del deporte de alto rendimiento: 

El deporte de alto rendimiento requiere cada vez mas de la aplicación de los últimos 

avances de la ciencia y la técnica, de la investigación científica, la innovación tecnológica, el 

perfeccionamiento sistemático de los métodos y sistemas de detección, orientación y 

selección de jóvenes talentos, del adecuado control y seguimiento de la preparación deportiva, 

del control técnico metodológico de la preparación, del control medico y psicológico de los 

atletas. 

 

En este sentido, la Educación Física  es la primera actividad física pedagógicamente 

dosificada  que reciben los niños, tiene dentro de sus objetivos desarrollar habilidades 

motrices básicas  y capacidades motoras en correspondencia con las particularidades de la 
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edad, por lo que constituye el primer eslabón de la pirámide de alto rendimiento, donde 

existen mayores posibilidades de detección y selección del talento para el deporte. 

El control y seguimiento de la preparación deportiva constituye un elemento 

fundamental del proceso de desarrollo y perfeccionamiento del alto rendimiento, orientado al 

alcance de altos resultados deportivos. Representa el trabajo progresivo y armónico en los 

jóvenes talentos, dirigido a lograr el más alto grado de Excelencia Deportiva, como premisa 

para integrar los equipos juveniles y las preselecciones nacionales que representan al país en 

las competencias internacionales. 

En Cuba, un objetivo metodológico para el desarrollo permanente del deporte de Alto 

Rendimiento, es que siempre sea un subproducto del deporte participativo. Es precisamente 

de esa gigantesca cantera de donde se seleccionan los talentos, los cuales se forman 

posteriormente en las escuelas especializadas, buscando la alta maestría deportiva. 

A este proceso le llamamos Pirámide Deportiva, o Sistema Piramidal de Alto 

Rendimiento, que es la base de sustentación del Deporte Cubano, Precisamente el objetivo de 

este trabajo, es compartir las experiencias del modelo de desarrollo deportivo cubano, basado 

en la detección, selección,  control y seguimiento de los talentos   deportivos, desde la 

iniciación (Educación Física) hasta el Deporte Elite. El mismo esta avalado por los grandes 

triunfos del deporte cubano en las competiciones internacionales.  
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La place de l´école dans le système de la sélection des jeunes talents sportifs 

Branislav Antala – Jaromír Sedláček 

Université Comenius, Faculté de l´éducation physique et du sport 

Bratislava, Slovaquie 

 

 

1-Introduction 

Les réussites des sportifs dans les compétions du haut niveau ne sont pas des 

occurrences, mais elles sont les résultats d´un long travail systématique, orienté vers la 

découverte du talent sportif, son inspiration, son développement avec le débouché dans la 

performance sportive du haut niveau. Dans ce système l´école joue un rôle important.  

 

2- Points de départ pour la sélection des jeunes talents sportifs 

Nous pouvons définir le talent comme une configuration extraordinairement favorable 

des dispositions et des conditions; dans le domaine de sport, il s´agit des dispositions 

morphologiques, physiologiques et psychologiques en configuration optimale pour la 

performance sportive.  

 Le talent humain se peut présenter comme: 

1. la capacité intellectuelle générale, 

2. la capacité spéciale scolaire, 

3. la pensé créative et productive, 

4. les capacités de leader, 

5. les capacités artistiques et visuelles, 

6. les capacités psychomotrices (ce sont des capacités au dessus de la moyenne dans  

l’athlétisme, dans le sport, dans la technique et mécanique qui sont liés a tous les types de la 

coordination et qui nécessitent pour le développement absolu à l´accès spécial et les activités, 

qui ne sont pas couramment offertes) 

Le talent est indépendant: 

 des conditions géographiques (s´il existe, il est indépendant de la ville, région, 

continent), 

 des conditions sociales et économiques (il est indépendant de type de la famille et des 

conditions dans lesquelles il paraît), c´est à dire il est indépendant du statut social et 

économique de la famille, d´intégrité de la famille, de l´âge des parents, de nombre des 

enfants, de bénéfice etc.) 

 de sexe (il est égal, et existe de la même façon chez le garçon ou la fille.) 

 

Processus de la sélection des talents sportifs et ses étapes 

Le choix des talents sportifs a quelques spécificités, qu´il faut prendre en compte. 

Notamment c´est l´âge de découverte de la performance sportive absolue, qui est dans la 

plupart des sports entre 20 et 30 ans, pendant l ´âge adulte chronologique. La formation d´un 

talent dure de 5 à 10 ans de la préparation sportive concentrée. C´est pourquoi la sélection des 

talents sportifs devrait être réalisée pendant la scolarité.  

Dans le monde entier existent des différents types du choix des talents potentiels 

sportifs. Généralement dit : le pays avec la population réduite crée les critères de sélection des 

talents plus exacts.   

La sélection de talent sportif est un processus, dans lequel on peut d´après le niveau et 

la vitesse de l´accroissement reconnaître, si l´individu atteint les demandes d´un modèle de 

sportif en herbe. Le problème spécifique de la sélection est la recherche des prévisions, qui 
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sont liés à la performance sportive définitive, se présentent en temps d´évaluation des talents, 

mesurables, stables et conservatives. 

Les performances dans les tests sont jugées comme les prévisions plus adéquates, par 

lesquelles on évalue le niveau des capacités et des qualités conditionnées par la génétique et 

stables dans l´évolution et qui sont dans la structure de la performance sportive considérées 

comme les plus importantes.     

La sélection de talents sportifs doit se réaliser d´après des règles précises. La règle 

principale est la réalisation de la sélection sur les ensembles assez nombreux et l´offre pour 

les individus sélectionnés se développer et présenter son talent. Les écoles jouent un rôle 

important dans ce domaine, parce qu´ ils sont fréquentées par toute la population et ils 

disposent par les conditions personnelles et spatiales adéquates. La plus importante tâche de 

cette sélection est ne pas perdre l´individu avec un talent éventuel sportif et lui aider de la 

préparation et de développement de ce talent. 

Sur le niveau des écoles secondaires, les clubs sportifs et les associations sportives se 

sont entrées aussi dans ce processus. Par la sélection spécialisée ils assurent plus haut niveau 

de la préparation sportive. 

  

La sélection des jeunes talents sportifs est réalisée dans quelques phases: 

1. sélection spontanée – recrutement (sélection préalable) 

2. étape de sélection de base I et II – aux écoles primaires (étape de la sélection plus 

profonde, par exemple la sélection dans les classes sportives) 

3. étape de sélection spécialisée I et II – aux écoles secondaires (étape de développement 

sportif, par ex. la sélection dans les centres de la jeunesse) 

4. le sport de haut niveau – les équipes nationales (étape de sélection dans les équipes 

nationales ou dans les clubs de haut niveau) 

 

3-École et sa participation à la sélection des jeunes talents sportifs 

Les formes de la réalisation de la sélection au milieu scolaire: 

 La classe avec l´enseignement de l´EPS élargie 

Ces classes ont été crées en passé surtout dans les écoles secondaires et dans ces 

classes étaient concentrés les enfants avec l´intérêt pour le sport choisi. 

 La classe sportive 

La classe sportive aux écoles primaires et secondaires est affectée pour les jeunes 

talents sportifs. La préparation sportive fait une partie de enseignement Dans la classe 

sportive on enseigne d´après l´emploi du temps adapté. La classe sportive comprends les 

enfants d´un sport ou des différents sports. La matière scolaire „La préparation sportive“ est 

enseignée dans le cadre de 4 – 8 cours par semaine. 

 L´école sportive 

L´école sportive est une école secondaire, qui offre à côte de la formation générale 

aussi la possibilité pour les jeunes talents sportifs de commencer ou continuer la préparation 

sportive systématique dans différents sports, qui est nécessaire pour leur développement de 

performance sportive dans le sport choisi.  

 Le centre des jeunes talents sportifs 

Le centre des jeunes talents sportifs est un centre pour la préparation sportive des 

jeunes talents avec les bases pour la performance sportive de le plus haut niveau dans la 

catégorie cadets et juniors. Les centres sont créés par les associations sportives surtout dans 

les villes et régions où n´existent pas les écoles sportives et les classes sportives pour  cette 

catégorie d´âge et pour le sport choisi.  

 

 Le centre de la préparation de la jeunesse de l´ association 
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L´établissent pour la préparation sportive durable et concentrée pour les plus grands 

talents sportifs entre les cadets et juniors dans le sport choisi. 

 Le centre de la préparation olympique    

Nouvelle forme de la préparation des jeunes talents sportifs qui était crée en Slovaquie 

en 2009. Aujourd´hui  ce forme est réalisée en 7 écoles secondaires pour la période 2009 – 

2013 et 4 écoles secondaires pour la période 2009 – 2011. Les centres de la préparation 

olympiques sont crées pour les sports olympiques. Ces écoles reçoivent un budget spécial de 

la part de  Ministère de l´ éducation nationale, de la science et du sport.  

 Le club sportif scolaire 

Les clubs sportifs sont crées dans les écoles avec de bonnes conditions pour l´activité 

physique et sportive des élèves. Ils assurent les activités des enfants en dehors de 

l´enseignement obligatoire et il assure aussi la participation des élèves aux compétitions 

sportives. Les clubs sportifs scolaires participent aux compétitions sportives des jeunes sur le 

plus haut niveau (Championnat de la République Slovaque).  

 Les compétitions sportives scolaires et extrascolaires 

Les compétitions représentent une forme de rencontre de le jeunesse scolaire, qui est 

orientée vers le sport. Elles sont organisées au niveau des écoles dans les différents sports. Les 

vainqueurs prennent part aux compétitions régionales et nationales. Les meilleurs représente 

la Slovaquie aux championnats européens et mondiaux. Les compétitions scolaires sportives 

sont dirigées et organisées par l´Association du sport scolaire slovaque, qui est dirigé 

directement par le Ministère de l´éducation nationale, de la science, de la recherche et du 

sport. Aujourd´hui tout est organisé par l´intermédiaire du web page spécialisée : 

www.skolskysport.sk. En même temps on organise les compétitions sportives des jeunes aussi 

par les entreprises privées per ex. NIKÉ Cup (footbal), Adidas streetbasketbal (basketbal avec 

les règles adaptés) etc.  

 

4-L´utilisation des moyennes choisis dans la sélection des talents au millieu scolaire 

Pour détecter les jeunes talents sportif on utilise au niveau scolaire des différents 

moyennes, surtout les test moteurs pour détecter les conditions préalables des élèves pour les 

différents types des sports – sports avec la prédominance des capacités endurances, des 

capacités  vitesses, des capacités équilibre etc.  

Pour pouvoir mieux détecter les enfants dans les écoles qui ont ces conditions 

préalables on a mesuré par les tests moteurs choisis (eurofit tests) la population slovaque et on 

a construit les tableaux de l´évaluation de la performance motrice des élèves au écoles 

primaires et secondaires.    

Existence des talents dans la population est présentée sur l ´image: 

http://www.skolskysport.sk/
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Sur le tableau 1 nous présentons un exemple de cette évaluation - le niveau de 

l´endurance évalué par le test de Cooper (la course de 12 minutes). Comme les talents pour les 

sports ou l´endurance représente un des plus importants part de la structure de la performance 

motrice ou peut évaluer dans la population normale ceux qui ont atteignent la performance 

aux niveaux 9 et 10.  

Pour les enfants en état de surpoids, sous poids extrême et pour les enfants obèses 

nous utilisons les tableaux adaptées. Comme le talent nous pouvons évaluer les enfants qui 

ont atteint la performance au niveau 10, mais il faut faire attention et être assez prévenants 

avec leurs intégration dans le système de travail avec les jeunes talents sportifs (tableaux 2,3) .      
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Tableau 1  12 min course (m) – Garcons 

 

Age 

 

Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99     < 900  900 - 950 1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 1900-2050 > 2050 

7,00 – 7,99 < 1000 1000-1050 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 > 2250 

8,00 – 8,99 < 1150 1150-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 2300-2450 > 2450 

9,00 – 9,99 < 1300 1300-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 2400-2550 > 2550 

10,00 – 10,99 < 1400 1400-1450 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 > 2650 

11,00 – 11,99 < 1500 1500-1550 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 > 2750 

12,00 – 12,99 < 1550 1550-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2800 > 2800 

13,00 – 13,99 < 1600 1600-1550 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

14,00 – 14,99 < 1650 1650-1700 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3000 > 3000 

15,00 – 15,99 < 1700 1700-1750 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3050 > 3050 

16,00 – 16,99 < 1800 1800-1850 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 3000-3100 > 3100 

17,00 – 17,99 < 1900 1900-1950 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 2950-3050 > 3050 

18,00 – 18,99 < 1900 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 > 3100 

19,00 – 19,99 < 1900 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 > 3100 
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Age 

Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99    < 1000        1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2200 > 2200 

7,00 – 7,99 < 1100 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 2300-2400 > 2400 

8,00 – 8,99 < 1250 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2600 > 2600 

9,00 – 9,99 < 1400 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2700     > 2700 

10,00 – 10,99 < 1500 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2800     > 2800 

11,00 – 11,99 < 1600 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

12,00 – 12,99 < 1650 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

13,00 – 13,99 < 1700 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 2800-2900 2950-3050 > 3050 

14,00 – 14,99 < 1750 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3000 3050-3150 > 3150 

15,00 – 15,99 < 1800 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3050 3100-3200 > 3200 

16,00 – 16,99 < 1900 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 3000-3100 3150-3250 > 3250 

17,00 – 17,99 < 2000 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 2950-3050 3100-3200 > 3200 

18,00 – 18,99 < 2000 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 3150-3200 > 3200 

19,00 – 19,99 < 2000 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 3150-3200 > 3200 
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Tableau 3 - 12 min course (m) - Garcons (obesité) 

Age Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99     < 800  800 - 850  900 - 950 1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 > 1850 

7,00 – 7,99 < 900 900 - 950 1000-1050 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 > 2050 

8,00 – 8,99 < 1050 1050-1100 1150-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250     > 2250 

9,00 – 9,99 < 1200 12001250 1300-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 > 2350 

10,00 – 10,99 < 1300 1300-1350 1400-1450 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 > 2450 

11,00 – 11,99 < 1400 1400-1450 1500-1550 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 > 2550 

12,00 – 12,99 < 1450 1450-1500 1550-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 > 2650 

13,00 – 13,99 < 1500 1500-1550 1600-1550 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750     > 2750 

14,00 – 14,99 < 1550 1550-1600 1650-1700 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

15,00 – 15,99 < 1600 1600-1650 1700-1750 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

16,00 – 16,99 < 1700 1700-1750 1800-1850 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 > 2950 

17,00 – 17,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

18,00 – 18,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

19,00 – 19,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 
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Tableau 3 - 12 min course (m) - Garcons (obesité) 

Age Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99     < 800  800 - 850  900 - 950 1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 > 1850 

7,00 – 7,99 < 900 900 - 950 1000-1050 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 > 2050 

8,00 – 8,99 < 1050 1050-1100 1150-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250     > 2250 

9,00 – 9,99 < 1200 12001250 1300-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 > 2350 

10,00 – 10,99 < 1300 1300-1350 1400-1450 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 > 2450 

11,00 – 11,99 < 1400 1400-1450 1500-1550 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 > 2550 

12,00 – 12,99 < 1450 1450-1500 1550-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 > 2650 

13,00 – 13,99 < 1500 1500-1550 1600-1550 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750     > 2750 

14,00 – 14,99 < 1550 1550-1600 1650-1700 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

15,00 – 15,99 < 1600 1600-1650 1700-1750 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

16,00 – 16,99 < 1700 1700-1750 1800-1850 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 > 2950 

17,00 – 17,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

18,00 – 18,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

19,00 – 19,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 
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Apport de la Simulation Pour l’étude de la Prise de Décision (Illustration chez les Joueurs et les 

Arbitres de Handball) 

 

La Technique  de simulation comme outil de créativité dans  le domaine  du sport 

ABDADDAIM. A; REMAOUN. M & SEBBEN.M 

Laboratoire Programmation des Activités Physiques et Sportives (LABOPAPS) 

Institut d’Education Physique et Sportive  

Université Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem 

 

Résumé  
L’objet de cette étude  est de vérifier l’hypothèse des bases de connaissances  impliquées dans une 

tâche de prise de décision d’arbitrage dans des situation de jeu dynamique  de handball simulées sur 

ordinateur chez des sujets expérimentés (expert et Compétents) et novices (joueurs et débutants) à 

travers le paradigme experts-novice, en essayant de situer le niveau de joueurs experts par rapport 

au niveau d’expertise en arbitrage .  

Nous avons comparé les performances de quatre groupes de sujets, trois groupes d’arbitres de trois 

niveaux différents (wilaya, régional et fédéral) qualifiés d’Arbitres Novices (AN), Compétents (AC) 

et Experts (AE) (Dreyfus et Dreyfus 1986) et un groupe de 12 joueurs experts (JE)  en handball  

pratiquant délibérément le handball depuis plus de dix ans (Ericsson & Lehmann, 1996). Durant le 

test, la tâche du sujet consiste à répondre "bien" " Pertinence de Décision" (PD) à la fin du 

déroulement  de la séquence de la situation de jeu, en indiquant s’il y a faute ou pas de faute, tout en 

justifiant sa décision (JD) et le type de sanction administré " Pertinence de la Sanction" (PS) par 

voie de conséquence. Pour chacune des variables testées, les résultats (ANOVA) font ressortir une 

différence significative, entre les performances des (AE) et (JE- AC) et entre ceux des (JE- AC) et 

AN.  

Les résultats montrent  l’efficacité des processus mnésiques impliquées dans une tâche de décision 

d’arbitrage et l’effet de structuration des connaissances dans la mémoire à long terme acquise tant 

chez les (AC) explicitement que  chez les (JE) implicitement. 

 

Mots clés : Simulation  Prise de décision, Expertise Sportive, Arbitrage, Handball 

 

1. INTRODUCTION 

La présente étude vise à (i) tester que l’acquisition de base de connaissances spécifiques de 

l’activité d’arbitrage en handball des sujets expérimentés (Arbitres Experts, Arbitres Compétents) 

leur permet de prendre des décisions plus pertinents que les  novices (joueurs experts  et arbitres 

novice)  dans une tâche de prise de décision sur des séquences de jeu vidéo dynamiques de handball 

et de pouvoir ainsi (ii) situer le niveau d’expertise en arbitrage des joueurs experts. 

Les nombreuses études en psychologie cognitive qui ont examiné la nature de l'expertise au jeu 

d’échecs et les mathématiques dans des tâches de résolution de problèmes ont conclu que la 

supériorité des experts, par rapport à des novices, est due en grande partie en raison de leur 

connaissance spécifique de leurs domaines et l'utilisation de leurs connaissances à percevoir et 

structurer l'information disponible (voir  ERICSSON & CHARNESS, 1994; ERICSSON & 

LEHMANN, 1996). En revanche, rares sont les travaux dans le domaine des activités sportives 

(sport collectif et individuel) ont abordés  l'effet des connaissances du domaine en arbitrage sur la 

performance en sport.  

L'expertise  a été largement expliquée, depuis les travaux De Groot 1966 et Chase et Simon  

(CHASE & SIMON, 1973a), par la supériorité et la  richesse des connaissances spécifiques au 

domaine de la spécialité, à leur organisation et leur structuration. Récemment, Zoudji & Thon ont 

comparé des Experts et Novices en football dans une tâche de prise de décision, afin de déterminer 

l’effet sous-jacent des bases de connaissances de l’activité. Les résultats ont montrés  une nette 
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supériorité des experts (Entraineurs et Joueurs) sur les novices (non pratiquant) concernant la 

pertinence des réponses  (ZOUDJI & THON, 2003). 

  Des résultats similaires ont été obtenus par Abdeddaim & Coll (2010a, 2010b) dans une tâche de 

prise de décision en handball. Si parmi les participants des deux études sus citées, figurent des 

entraineurs,  l’objectif était de démontrer l’effet des connaissances conceptuelles (savoirs) de ces 

derniers et de leurs connaissances procédurales (savoir-faire). 

Une grande importance a été attribuée à ces bases de connaissances pour expliquer comment les 

experts effectuent leurs décisions (et pourquoi cette supériorité par rapport aux novices). Des 

questions persistent toujours sur : comment  se développent  ces bases de connaissances ?  

Comment  sont elles structurées en mémoire ? Comment sont-elles utilisées ?  

Comme tout acteur dans une scène de jeux collectifs (football, handball...etc.), l’arbitre doit 

constamment prendre des décisions (arrêter ou laisser le cours du jeu, identification de la faute si 

elle existe et émission de sanction) dans un environnement complexe (situation d’attaque et de 

défense en même, suivi de situation de contre attaques) et riche (nombre de joueurs présent dans la 

scène, variété et similarité des fautes…etc.). Ces décisions doivent être pertinentes pour ne pas créer 

d’incident.  De nombreux résultats de recherches tendent à démontrer que le développement de 

l’expertise est davantage lié à la pratique. Dans notre cas jouer et arbitrer  

au handball est-il considéré comme appartenant au même domaine ? Si tel est le cas nous devrions 

s’attendre à des résultats égaux entre Arbitres experts et joueurs experts. Ce type de pratique, 

appelée "pratique délibérée", consiste à produire une activité spécialement conçue pour améliorer le 

niveau d'expertise. Cette activité, dont le but explicite est l'amélioration de la performance, doit être 

structurée de façon à maximiser le feedback informatif sur l’action. Mais la pratique délibérée peut-

elle être seulement une mise en pratique de cours théoriques subie par les arbitres ou implicitement 

acquise par les joueurs experts en handball. Si telle est le cas en devra s’attendre à : 

1- Une supériorité des performances du groupe expert (arbitres experts et arbitres Compétents) sur le 

groupe des novices (joueurs experts et arbitres novices) dans la  tâche de prise de décision sur des 

séquences dynamiques de jeu de handball. 

2-  Une égalité des performances des joueurs experts et arbitres Compétents, si le fait de  jouer au 

handball comme une pratiquée délibérée aidait à acquérir de l’expertise en arbitrage dans la même 

discipline handball.  

 

2. Méthode 

2.1. Participants 

Deux groupes de sujets Arbitres (36) et Joueurs (12) de sexe masculin âgés de plus de 18 ans ont 

participé à cette étude.  

Le groupe des Arbitres comprend trois niveaux d’expertise :  

1- Arbitre Fédéral (12) Arbitres Experts (AE) [(moyenne d’années de pratique : 12 ans ; 

σ : ± 4,93) , (moyenne d’âge : 33 ans ; σ : ± 4,25)] , Arbitres Nationaux (12) : Arbitres Compétents 

(AC) [(moyenne d’années de pratique : 8 ans ; σ : ± 3,05) , (moyenne d’âge : 27 ans ; σ : ± 4,62)]  et 

Arbitres en Formation (12) : Arbitres Novices (AN) [(moyenne d’années de pratique : 6 ans ; σ : ± 

3,98) , (moyenne d’âge : 22 ans ; σ : ± 3,66)]. 

2- Le groupe des joueurs est composé  de joueurs experts : joueurs experts (JE) (12) 

[(moyenne d’années de pratique : 11 ans ; σ : ± 2,58), (moyenne d’âge : 27 ans ; σ : ± 7,12)] 

pratiquant en deuxième division du championnat national handball. 

Tout les sujets ont été volontaires pour participer à l’expérience, ils sont considérés comme experts 

en handball pratiquant le handball (en tant qu’arbitres ou joueurs) délibérément  (ERICSSON & 

LEHMANN, 1996) et répartis en niveau d’expertise selon la classification de derfys  (GOBET, 

2002) 
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2.2. Protocole expérimental 

Les stimuli utilisés sont des séquences de jeu de matchs de compétition de la coupe du monde 

d’Athènes 2004 proposés par l’International Handball Fédération (IHF), correspondant aux 

différentes situations de jeu d’attaque-défense en handball. La sélection des séquences vidéo a été 

obtenue grâce à un échantillon d’arbitres expérimentés (IHF) qui n’ont pas participé à l’expérience. 

32 situations ont été sélectionnées, elles différent par leur type : présence ou absence de fautes. 

L’expérience a été programmée et pilotée sur un micro-ordinateur. 

Durant l’expérience, les 32 situations de jeu réparties aléatoirement, sont présentées aux sujets 

pendant une durée allant de deux à sept secondes. Sur les 32 situations de jeu, 16 situations de jeu 

représentent des fautes commises par les défenseurs (retenir, déséquilibrer, pousser.. etc.) et 16 

situations ou il n’y a pas de fautes ou de faute commises par les attaquants (passage en force, tirage 

de maillot, mauvais bloc, etc.…). Ces deux types de situations  sont présentés aux participants afin 

de répondre à trois types de questions  (voir tâche).  

 

2.3. Tâche 

Durant l’expérience, les sujets sont installés devant un ordinateur. Des séquences vidéo 

correspondant aux différentes situations de jeu décrites précédemment,  sont présentées sur l’écran. 

La tâche du sujet consiste à prendre une décision à la fin du déroulement  de la séquence de la 

situation de jeu, en indiquant s’il y a "faute" ou "pas faute". Chaque essai se déroule de la façon 

suivante (voir figure N°1): un signe (!) apparait pendant 1000 ms sur l’écran et indique au sujet 

qu’une séquence  de jeu va défiler. Ce signal est suivi par la présentation de la séquence de jeu. 

Pour donner sa réponse, le sujet doit  indiquer s’il y a faute ou pas faute, tout en justifiant sa 

décision (citer le comportement sanctionné) et le type de sanction administré conséquent (pas de 

sanction, carton jaune, deux minutes ou carton rouge). 

 
Figure N° 1: Illustration de la procédure de la tâche de prise de décision 
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2.4. Analyse des données 

Les données sont traitées selon un plan d’analyse de variance (ANOVA)  comprenant un facteur 

"Groupe" [4 modalités: Arbitres Novices (AN), Arbitres Compétents (AC), Arbitres Experts (AE) et 

Joueurs experts (JE)] et un facteur "Prise de décision" à mesures répétées comprenant [3 modalités : 

"Pertinence de la décision" (identification de présence ou absence de faute), "Pertinence de la 

Justification de la décision" (poussette, tirage maillot, mauvais blocage, passage en force) et 

Pertinence de Sanction (pas de sanction, carton jaune, deux minutes ou carton rouge)]. Ce plan a été 

appliqué pour la variable dépendante "la prise de décision".  

 

La "Pertinence de la décision"(PD) correspond à la similarité de la réponse avec le choix des 

arbitres experts de l’IHF qui n’ont pas participé à l’expérience. Cette variable a été quantifiée pour 

permettre une analyse statistique : nous avons attribué un point à chaque fois que la réponse du sujet 

était juste et zéro point lorsqu’elle était fausse. 

La "Pertinence de la Justification de la décision" (JD) correspond à la similarité de la Justification 

de réponse donnée par le sujet avec le choix des arbitres experts de l’IHF qui n’ont pas participé à 

l’expérience. Cette variable a été quantifiée pour permettre une analyse statistique : nous avons 

attribué un point à chaque fois que la réponse du sujet était juste et zéro point lorsqu’elle était 

fausse. 

La "Pertinence de Sanction" (PS) correspond à la similarité de la Sanction prise par le sujet avec le 

choix des arbitres experts de l’IHF qui n’ont pas participé à l’expérience. Cette variable a été 

quantifiée pour permettre une analyse statistique : nous avons attribué un point à chaque fois que la 

réponse du sujet était juste et zéro point lorsqu’elle était fausse. 

L’analyse d’effets significatifs sera suivie par une analyse post hoc complémentaire (test de 

Newman-Keuls). Le niveau de significativité (α) était fixé à p < .05 pour l’ensemble des tests. 

 

3. Résultats 

A chacune des situations présentées, correspond une décision pertinente évoquée par les 

participants. Nous rappelons que cette réponse a été définie par un ensemble d’arbitres experts 

indépendants de l’IHF qui n’ont pas participé à  cette expérience. Si la réponse du sujet est 

identique  à cette action, le score de un (1) est attribué, sinon il est de zéro. 

L’analyse de variance montre un effet principal du facteur "groupe" concernant la Pertinence de la 

décision [F(3,44)=18,55; p<,0000]. Les résultats post hoc indiquent une différence significative des 

bonnes réponses entre les groupes des Novices (AN) et Compétents (AC) (p<.0000), Novices (AN) 

et joueurs experts (JE) (p<.0000), Novices (AN) et Arbitres Experts (AE) (p<.0001). Une autre 

différence est observée entre les groupes Compétents (AC) et les Arbitres Experts (AE) (p<.0001). 

En revanche, l’analyse ne révèle pas de différence significative entre joueurs experts (JE) et 

Compétents (AC). Cependant, il faut noter que le taux de bonnes réponses chez le groupe des 

Novices (AN) et les joueurs experts (JE) dépasse largement le seuil du hasard (voir tableau N°1) 

 

.Tableau 1 : Tableau regroupant les moyennes et les écarts types du taux de bonnes réponses 

dans chaque groupe lors de la présentation des séquences. 

Groupe Moyennes écarts types 

Novices (AN) 0,42 0,18 

Compétents (AC) 0,49 0,17 

Experts (AE) 0,62 0,12 

joueurs experts (JE) 0,51 0,12 
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Graphe 1 : Taux moyens de bonnes réponses pour chaque groupe. 

 

Bref, le taux de bonnes réponses  "la prise de décision" est influencée par le niveau de pratique des 

participants. 

L’analyse de variance indique un effet principal du facteur "prise de décision" [F(2,88)=175,96; 

p<0,000]. Les résultats post hoc montre des différences significatives de taux de bonnes réponses 

entre "pertinence de la décision" et "Pertinence de Sanction" (p<0,000) et "pertinence de la 

décision" et "Pertinence de la Justification de la réponse" (p<0,000) d’un coté et entre  "Pertinence 

de Sanction" et "Pertinence de la Justification de la réponse" de l’autre côté. Les sujets sont plus 

performants dans l’identification des séquences de jeu avec ou sans fautes, suivent les performances 

de la Pertinence de Sanction, Les mauvais scores de bonnes réponses correspondent à la Pertinence 

de la Justification de la décision (voir graphe N°2) 

 

 

Tableau 2 : taux moyen de bonnes réponses en fonction de la Prise de Décision. 
 

Prise de Décision Moyennes 

Pertinence de la décision 0,62 

Pertinence de la Justification de la décision 0,36 

Pertinence de Sanction 0,55 
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Graphe 2 : Taux moyen de bonnes réponses pour le facteur prise de décision. 

 

En somme, le taux de bonnes réponses  est important pour la Pertinence de la décision et la 

Pertinence de la Sanction et amoindrie en Pertinence de la Justification de la décision. 

En dernier lieu, l’analyse montre  une interaction entre le facteur "Groupe" et "Prise de Décision". 

[F (6,88)=8,45 ; p<.0000]. En effet, le test post hoc ne montre pas de différence significative entre 

le groupe (Arbitres Experts et joueurs experts) concernant la modalité "Pertinence de la décision" 

par contre les performances de ces deux derniers se distinguent de ceux des groupe (Arbitres 

Compétents et Arbitres Novices) (p<0,000). Des différences significatives sont observées entre les 

quatre groupes pour la modalité "Pertinence de la Justification de la décision", le test révèle une 

différence infime entre le groupe de joueurs experts et le groupe d’Arbitres Compétents) (p<0,000). 

Pour la dernière modalité "Pertinence de Sanction" on observe une différence significative entre le 

groupe des Arbitres Experts et les deux groupes : Arbitres Compétents et joueurs experts d’un côté, 

et le groupe des Arbitres Novices d’un côté (p<0,000).  En revanche cette différence est absente 

entre le groupe des Arbitres Compétents et joueurs experts (Voir graphe N°3). 

 

Tableau 3 : tableau regroupant les moyennes et les écarts types du taux de bonnes réponses dans 

chaque groupe lors de la présentation des séquences. 
 

Groupe Pertinence de la 

décision 

Pertinence de la 

Justification de la 

décision 

Pertinence de 

Sanction 

Novices (AN) 0,58 0,21     0,47 

Compétents (AC) 0,65 0,30 0,53 

Experts (AE) 0,64 0,53 0,68 

joueurs experts (JE) 0,61 0,39 0,54 
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En définitive, les résultats indiquent un rapprochement des taux de bonnes réponses entre le groupe 

des Arbitres Compétents et joueurs experts pour les niveaux : " Pertinence de la décision" et 

"Pertinence de la Justification de la décision" et une absence de différence entres ces mémés 

groupes pour la modalité "Pertinence de Sanction". 
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Graphe 3 : les taux de bonnes réponses, Interaction Groupe et Prise de Décision. 

 

Tableau 4 : tableau récapitulatif des résultats obtenus pour la variable prise de décision. 
 

 significativité 

Groupe (G) p<.0000 

 Prise de Décision (PD) p<.0000 

G* PD p<.0000 

 

4. Discussion 

L’objectif de cette étude était de montrer que l’acquisition d’un riche répertoire de base de 

connaissances spécifiques de l’activité d’arbitrage en handball des sujets expérimentés (Arbitres 

Experts, Arbitres Compétents)  leur permet d’une part, de manifester de meilleures performances 

par rapport aux novices (joueurs experts et arbitres novice) dans des tâches de décision. Ces 

performances seraient moins sensibles aux différents  niveaux  du facteur prise de décision 

(Pertinence de la décision, Pertinence de la Justification de la décision, Pertinence de Sanction) que 

celles des novices (joueurs experts arbitres novices) et de pouvoir ainsi situer le niveau d’expertise 

en arbitrage des joueurs experts.  

L’hypothèse des bases de connaissances spécifiques (cf., Chase & Simon, 1973) postule qu’une 

longue durée de pratique volontaire dans un domaine spécifique, permet à l’expert de stocker en 

mémoire à long-terme de nombreuses et importantes connaissances spécifiques au domaine. 

L’opérationnalisation de ces connaissances permet de prendre des décisions et participent aussi à 

l’identification des fautes et erreurs commise sur le terrain et favoriser, tout en respectant  la logique 

interne  de l’activité handball (le permis et le non permis). De plus, 
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 ces connaissances permettent à l’expert de repérer les éléments clés d’une situation problème. 

Particulièrement, il est supposé que la richesse et la structuration du contenu mnésique spécifique 

des (Arbitres Experts et Arbitres Compétents) puissent jouer un rôle "facilitateur" sur la 

performance en terme de Prise de décision. A l’inverse, les sujets novices (selon Le modèle   de 

Dreyfus et Dreyfus, cité par Gobet, 2002) seraient moins performants du fait de l’insuffisance  de ce 

contenu spécifique de l’activité les obligeant à utiliser des processus de raisonnement. 

Les résultats de cette étude révèlent aussi, que le taux de bonnes réponses  de la prise de décision est 

influencé par le niveau de pratique des sujets. En effet,  les meilleurs résultats sont obtenus 

successivement par les groupes des Arbitres Experts, joueurs experts et Arbitres Compétents ; En 

revanche, les plus faibles performances ont été obtenues par le groupe des Arbitres Novices.  

Zoudji & Thon, (2003a) et  Abdeddaim, Remaoun & Sebbane (2010a ;  2010b) ont utilisé dans une 

tâche de prise de décision similaire à celle que nous avons utilisée pour démontré l’effet du niveau 

de pratique sur la prise de décision en sports collectifs. Dans leurs expériences, les joueurs de 

football et de handball experts avaient des taux de bonnes réponses supérieures aux novices.  

Les différents résultats montrent d’une façon générale, une interaction entre le facteur "Groupe" et 

"Prise de Décision"  concernent les niveaux : " Pertinence de la décision" et "Pertinence de la 

Justification de la décision".  Ceci montre que,  les joueurs experts ont un taux élevés de bonnes 

réponses quant à l’identification de la faute. En revanche, les arbitres Compétents s’ils arrivent mal 

à identifiaient les  fautes que les joueurs experts, ils arrivaient bien à justifier leurs décision, les 

résultats  indiquent aussi un rapprochement des taux de bonnes réponses entre le groupe des 

Arbitres Compétents et joueurs experts pour les niveaux : " Pertinence de la décision" et "Pertinence 

de la Justification de la décision" et une absence de différence entres ces mémés groupes pour la 

modalité "Pertinence de Sanction". 

En d’autres termes, si quelques types de situations semblaient plus difficiles à résoudre que 

d’autres, l’interaction entre les facteurs "prise de décision" et " Groupe" ne montre  pas de  

supériorité des sujets expérimentés (Arbitres Experts, Arbitres Compétents) sur les novices  

(joueurs experts  et arbitres novice) que pour la modalité "Pertinence de la Justification de la 

décision". De même, les résultats ne sont pas significatifs entre le groupe des sujets expérimentés 

(Arbitres Experts, Arbitres Compétents) et le groupe de joueurs experts concernant   les niveaux  " 

Pertinence de la décision" et "Pertinence de Sanction". Ces différents résultats semblent indiquer 

que le groupe  des arbitres expérimentés (Arbitres Experts, Arbitres Compétents) et le groupe des 

joueurs experts sont engagés dans des processus cognitifs similaires quand la séquence de jeu est 

présentée. Ces résultats confirment l’hypothèse du modèle présenté par Rasmussen (1979) et 

Anderson (1983).  

En Conclusion, les résultats de la présente étude montrent clairement une supériorité des sujets 

expérimentés (Arbitres Experts, Arbitres Compétents) sur les arbitres novices mais pas sur le 

groupe des joueurs experts et situe ces derniers au même niveau des arbitres Compétents. On ne sait 

toutefois pas avec précision quels sont les facteurs à l’origine de cette égalité entre Arbitres 

Compétents et joueurs experts.  Ces facteurs mériteraient d’être étudiés de façon plus approfondis et 

systématique, même si la piste d’un apprentissage implicite est soupçonnée.   
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Profil (Biométrique, Physique et Hydrodynamique) prédictif, pour la détection de jeunes 

talents en dos crawlé   Cas du 25m dos crawlé. 

 

 

 

Présenté par : 

Mr MAHIDDINE  Djamel Salim. 

Maître de conférence « B ». 

Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  

Université de Mostaganem 

 

- Résumé : 

Le but de la recherche est de développer un modèle multi varié qui permettrait d’identifier et de 

mesurer la contribution des paramètres biométriques, physiques et hydrodynamiques, comme 

éléments prédictif de sélection d’enfants (filles et garçons) d’ âge préscolaire (8 – 9 ans) pour une 

orientation vers un perfectionnement et une spécialisation éventuelle de la nage dos crawlé, en 

période d’apprentissage en natation. 

Les  variables indépendantes sont au nombre de trente (30), dont dix-neuf (19) biométriques,  huit 

(08) physiques évaluées hors de l’eau et trois (03) hydrodynamiques évaluées dans l’eau.  

Les variables dépendantes sont les performances obtenues  en Dos crawlé aux tests  T1 à la séance 

n° 44, T 2 à séance n° 54,  sur la distance de 25m en m/sec. 

A travers cette étude, nous proposons des profils prédictifs (les exigences de la nage Dos crawlé), 

des variables biométriques et des capacités motrices (physiques et hydrodynamiques, lors de 

l’apprentissage, pour une éventuelle détection de jeunes talents 

 

:انًهخص   

انغشض يٍ ْزا انبغذ ْٕ أعذاد ًَٕرس يخعذد انضٕاَب  لإبشاص  ٔ حٕضيظ  يذٖ اسٓاو  انعُاصش  انبيٕ يخشيت ،  انبذَيت ٔ 

يشعهت يا قبم انًذسست نهخٕصيّ نهخطٕس ٔ انخخصص   في  (ركٕس  ٔاَاد)انٓيذسٔديُايكيت  كعُاصش  اساسيت لاَخقاء الأطفال 

.خلال يشعهت  انخعهىعهٗ انظٓش انسباعت   

بذَيت  حى قياسٓا خاسس انًسبظ    (08)، ٔرًاَيت  (19 ) حخًزم في انبيٕ يخشيت  عذدْا  ،(30)انًخغيشاث انًسخقهت ٔعذد يٍ رلاريٍ 

ْيذ ٔديُاييكيت حى قياسٓا داخم انًاء (03)ٔرلارت   

يخش حى اصشاء الاخخباس الأل في انغصت  انشابعت ٔ 25انًخغيشاث انًسخقهت حًزهج في انُخائش انشقًيت في انسباعت انغشة عهٗ يسافت 

. نُفس انًسافت 54 ،ٔ الاخخباس انزاَي حى في انغصت انشابعت ٔ انخًسٌٕ 44الاسبعٌٕ   

، انعُاصش  انبيٕ يخشيت ،  انبذَيت ٔ انٓيذسٔديُايكيت  (نًخطهباث انسباعت انغشة)يٍ خلال ْزِ انذساست، فإَُا َقخشط يلايظ حُبؤيت 

.ارُاء انخعهى، ٔرنك نغشض  اكخشاف انًٕاْب انشابت  

 

 

Mots clés : Biométrie,  Qualités physiques - Qualités hydrodynamiques -  Natation – Dos Crawlé – 

profil prédictif-  Détection- Talent sportif 
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Introduction : 

 La pratique de la natation suscite la découverte d’un nouveau milieu, « milieu aquatique » qui 

conduit l’enfant à évoluer dans de nouveaux espaces qui sollicitent des mécanismes d’adaptation 

spatiale et motrice d’envergure. 

La difficulté pour le débutant en natation, est de construire un nouveau référentiel utilisant de 

nouvelles sources d’informations, qui progressivement transformeront les réflexes et les 

automatismes du terrien où le principe de motricité diffère totalement. 

L’objectif spécifique de l’apprentissage de la natation est de rendre l'enfant autonome dans l'eau en 

maîtrisant les notions d'équilibre, de respiration et de propulsion relative au milieu aquatique. 

On ne peut pas proposer des contenus d’enseignement de la natation si on ne connaît pas : 

- les caractéristiques de cette discipline en terme de sollicitation. 

- le sujet que l’on a entre les mains en identifiant les ressources dont il dispose à un  moment donné 

de l’apprentissage. 

 

Sélection : 

Ce ne sont pas les meilleurs mais les plus prometteurs qu’il s’agit de repérer  

La sélection est une prédiction à court terme. Lorsque l’on sélectionne on évalue les possibilités que 

possède un apprenant dans un futur proche, de fournir une meilleure prestation que d’autres.  

Contrairement à la détection de talent qui, elle permet d’évaluer à long terme, les chances de 

réussite sportive d’un jeune pratiquant. 

 

«Ce ne sont pas les ‘meilleurs’, mais les plus ‘prometteurs’ qu’il s’agit de repérer» 

L’objectif n’est pas de sélectionner les meilleurs au moment de la détection, 

mais les éléments les plus prometteurs! 

 

 

La filière aboutissant à l’élite : Le système de pyramide 

1- Repèrer. 

 

2- Détection 

 

 

3- Orientation. 

 

 

4- Formation – Sélection. 

 

 

5- Entrainement. 

 

 

6- Elite. 
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 Problématique: 

 

Très peu d’études sont réalisées auprès d’enfants engagés dans l’apprentissage de la natation 

afin d’identifier et de quantifier les variables Biométriques et des Capacités physiques et 

hydrodynamiques qui contribuent le mieux à expliquer les différences d’évolution sur la 

distance de 25m  durant l’apprentissage, afin de pouvoir faire une première sélection et qui 

permettrait l’orientation vers une spécialisation de la nage Dos crawlé. 

C'est en réponse à ce type de travail que nous avons cherché un lien entre les variables 

biométriques et les capacités motrices (physiques et hydrodynamiques) et l'action, au moment 

de l’apprentissage du dos crawlé.  

Les questions que nous nous posons sont : 

Y a-t-il des différences des paramètres Biométriques et des capacités motrices (physiques et 

hydrodynamiques) entre garçons et filles de cet âge ?  

Quelles sont les variables biométriques et des capacités motrices (physiques et 

hydrodynamiques) corrélées avec la nage Dos crawlé sur la distance de 25m. 

Quel serait le profil le mieux adapté pour la nage Dos crawlé sur la distance de 25m ? 

 Objectif :  

Elaborer un profil biométrique, physique et hydrodynamique, qui permettrait de  sélectionner les 

meilleurs enfants apprenants, pour une orientation vers la nage Dos crawlé en tant que  

spécialité.  

 

 Hypothèses : 

Il y a  des différences à cet âge entre les filles et les garçons de 8-9ans des variables 

biométriques et des capacités motrices (physiques et hydrodynamiques). 

Il y a des différences d’évolution  de l’apprentissage de la nage Dos crawlé entre filles et 

garçons de cet âge. 

Certains paramètres biométriques, physiques et hydrodynamiques ont un rôle important lors de 

l’apprentissage de la nage Dos crawlé.  

 

 

Expérimentation : 

L’objectif de notre expérimentation est l’apprentissage, sur la base d’une pédagogie 

différenciée, de la nage Dos crawlé sur la distance de 25m. 

Un programme d’apprentissage a été élaboré au préalable. Il s’étale sur 54 séances.  

A raison de deux (02) séances hebdomadaires, de 60 minutes pour chaque séance et d’un travail 

effectif de 22 minutes, dans une eau à 24 degré C°.  

L’expérience s’est déroulée au niveau de complexe sportif de Mostaganem (O.P.O.W.) 

 

Moyens:  

Population :  

(16) seize enfants huit, (08) filles et huit (08) garçons, d’un âge moyen de 8 ans et 06 mois.  

Notre travail statistique a consisté par conséquent à tenir compte des résultats  des 16 enfants 

restants.  

 

Moyens humains :  

Un médecin pour le controle médical des enfants avant l’expérimentation,  

un technicien supérieur de la santé pour la prise des mesures biométrique,  

Deux étudiants de fin de cycle de licence en spécialité natation ainsi que le chercheur pour le 

passage des tests et des mesures des capacités motrices (physiques et hydrodynamiques). 
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Moyens matériels : 

Le matériel utilisé pour la prise des mesures :  

Une valise anthropométrique (toise, mettre a ruban, compas, pied a coulisse…) - une pince à pli 

cutané - une balance, un spiromètre électronique - un mètre à Ruban - un décamètre - une 

planche graduée - une barre fixe  -  un tapis -  un sifflet  -  un chronomètre - une piste 

d’athlétisme -  un bassin d’apprentissage de petite profondeur et grand bassin.  

Le matériel utilisé pour l’apprentissage des nages : 

Bassin d’apprentissage - grand bassin -  planches et perches. 

 

 Méthodes : 

Méthodes de tests :  

Des tests et mesures ont été réalisés pour évaluer le niveau de développement  des paramètres 

Biométriques, des Capacités motrices (physiques et Hydrodynamiques) et des temps de parcours 

de la nage crawl T1 et T2 sur la distance de 25m. 

La mesure des  paramètres biométriques :  

Dix neuf (19) variables ont été évaluées :  

Le Poids (kg).  

La Taille (cm).  

Rapport Taille/Poids.  

Envergure (cm).  

Taille assis (cm).  

Longueur du membre supérieur (cm).  

Longueur du membre inférieur (cm).  

Longueur de la main (cm).  

Longueur du pied (cm).  

Distance biacromiale (cm).  

Distance Bicrètale (cm).  

Largeur de la main (cm).  

Largeur du pied (cm).  

Circonférence thoracique  (cm).  

Circonférence deltoïdienne (cm).  

Circonférence du bassin (cm).  

Pourcentage de graisse (%).  

Surface cutanée (cm2)  

Capacité vitale (L). 

 

Les tests et mesures des capacités motrices :  

Huit (08) tests et mesures des capacités Physiques ont été réalisés hors de l’eau :  

Suspension  des bras (sec). 

Saut en longueur sans élan (cm). 

Nombre de flexions extension des abdominaux en (30 sec). 

Vitesse sur 50m (sec). 

Distance parcourue en 9 min (m) sur piste. 

Souplesse du tronc (cm). 

Souplesse des épaules (cm). 

Détente verticale (cm). 

Trois (03) tests et mesures des capacités hydrodynamiques ont été effectués (dans l’eau) : 

Coulée ventrale (m). 

Niveau de flottabilité (points). 
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Flottabilité horizontale (sec) 

Tests de nage Dos crawl : 

Des tests chronométrés ont été réalisés pour évaluer le temps de parcours en Dos crawlé, sur la 

distance retenue de  25m, en seconde et dixième de seconde, puis convertie en mettre par 

seconde (m/sec).    

Les tests de nages Dos crawlé sur la distance de 25m:  

T 1  à la séance n°44 et T 2 à la séance n°54. 

 

Méthodes statistiques :  

L’analyse statistique s’est réalisée par le logiciel StatBox 6. 

Les statistiques descriptives (moyennes, écart types) ont été calculées pour l’ensemble des 

variables.  

Le minimum et le maximum pour chaque variable ont été mis en valeur,  

Les comparaisons entre garçons et filles furent réalisées par l’analyse de variance (ANOVA). 

Lorsque le rapport F  s’avère significatif. Le test  « post-hoc » de Newman Keurls  puis de 

Bonferroni ont  été utilisé pour situer les différences entre les filles et garçons.  

Une Analyse en composantes principales a été réalisée « ACP », pour les corrélations 

Une hiérarchisation par ordre croissant des mesures de chaque variable étudiée, nous a permis 

une répartition par intervalle, créant ainsi pour leur majorité quatre (04) classes. Seules deux 

classes ont pu être dégagées pour les variables : largueur de la main, largueur du pied et niveau 

de flottabilité. 

La moyenne en mètre par seconde (m/sec) de la performance réalisée pour chaque classe a été 

calculée, pour les tests  crawl de 25 m, mettant en relief la classe la plus performante.  

C’est ainsi que les profils pour le test un T1 et le test deux T2 du crawl sur la distance de 25m 

ont été proposés. 

 

Interprétation des résultats : 

1 - Variations des paramètres Biométriques et des capacités motrices (Physiques et 

Hydrodynamiques) chez les jeunes enfants. 

La comparaison des variables mesurées biométriques, physiques et hydrodynamiques entre 

garçons et filles, est réalisée par l’analyse de variance (ANOVA). 
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Tableau 1. Effet du facteur (sexe) étudié a l'âge de 8ans 9ans sur les variables mesurées 

biométriques et des  Capacités motrices : 

 

N° Variables 

MOYENNES 

 GENERALES 

MOYENNES   

Garçons Filles TEST F 

1 Poids (kg) 25.906 26,875 24,938 1,788 

2 Taille (cm) 133.781 134,375 133,188 0,256 

3 Rapport Taille/Poids 5.225 5,038 5,413 2,232 

4 Envergure (cm) 133.531 135,063 132 1,788 

5 Taille assis (cm) 66.625 67,1 66,15 0,397 

6 

Longueur Membre-Superieur 

(cm) 53.7 53,963 53,438 0,3 

7 

Longueur Membre inférieur 

(cm) 66.538 67,288 65,788 0,795 

8 Longueur de la main (cm) 14.794 14,875 14,713 0,208 

9 Longueur du pied (cm) 21.438 21.438 21,188 0,653 

10 Distance biacromiale (cm) 26.119 27,113 A 25,125 B 5,939* 

11 Distance Bicrètale (cm) 18.631 18,525 18,738 0,143 

12 Largeur de la main (cm) 6.544 6,688 6,4 2,327 

13 Largeur du pied (cm) 7.488 7,75 7,225 2,258 

14 

Circonférence thoracique 

(cm) 61.813 62,5 61,125 0,918 

15 

Circonférence deltoïdienne 

(cm) 75.219 77,5 A 72,938 B 6,397* 

16 Circonférence bassin (cm) 65.781 66,313 65,25 0,306 

17 Pourcentage de graisse % 15.0 12,875 B 17,125 A 13,904** 

18 Surface cutanée (cm2) 99.313 101,375 97,25 1,432 

19 Capacité vitale (L) 1.944 2,05 A 1,838 B 4,526* 

20 Suspension des bras (sec) 34.625 43,375 25,875 1,861 

21 Saut en longueur (cm) 124.063 130,875 117,25 3,467 

22 

Nombre d'abdominaux (en 

30 sec) 17.688 19,5 15,875 3,663 

23 Vitesse 50m (sec) 10.15 9,563 A 10,738 B 9,643* 

24 Distance en 9 min (m) 1235.938 

1235.938 

A 

1071,875 

B 27,811** 

25 Souplesse du tronc (cm) 15.438 14,125 16,75 0,961 

26 Souplesse des épaules  (cm) 46.5 45,063 47,938 0,296 

27 Détente verticale en (cm) 25.5 27,438 A 23,563 B 7,253* 

28 Coulée ventrale (m) 3.194 3,288 3,1 0,271 

29 Flottabilité horizontale (sec) 7.206 6,5 B 7,913 A 8,079* 

30 Niveau de  flottabilité (point) 2.5 2,625 2,375 0,609 
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La  comparaison entre garçons et filles des 19 variables biométriques mesurées nous montre 

qu’en général il n’y a pas de différences significatives au moment où l’apprentissage des nages 

cycliques (crawl et Dos crawlé) a été entamé. 

Néanmoins  quatre variables sont différentes.  Nous remarquons : 

une distance biacromiale beaucoup plus importante chez les garçons que chez les filles (p < 

0.05) ; soit des valeurs de 27.11cm contre 25.13cm en moyenne.  

La circonférence deltoïdienne s’avère significativement à p < 0.05, plus élevée chez les garçons 

que leurs équivalents filles ; à savoir 77.5 cm contre 72.54 cm, 

 la même constatation est faite pour la capacité vitale, les garçons ont enregistré comme valeur 

moyenne : 2.05 L, supérieure a celle enregistrée par les filles  1.84 L, à p < 0.05. 

Seules les  valeurs moyennes du pourcentage de graisse sont plus importantes             chez les 

filles : 17.13 % que chez les garçons : 12.86% à p < 0.05. 

 

Globalement en ce qui concerne les capacités motrices (nombre des variables mesurées  est de 

onze), les garçons ont enregistrés de meilleurs résultats que les filles.  

Sur les huit (08) tests et mesures des capacités physiques mesurées hors de l’eau, les 

différences sont particulièrement significatives en faveur des garçons pour : 

la qualité vitesse sur 50m en piste est de 9.56 (sec) pour les garçons contre10.74 (sec)  pour les 

filles à p < 0.05 et c’est en faveur des premiers.  

pour la distance parcourue en 9 minutes 1235.94 m a été la distance moyenne pour les garçons 

contre 1071.86 m distance moyenne des filles à p < 0.05. 

et pour la détente verticale  27.44 cm est la moyenne réalisée par les garçons, contre 23.56 cm 

moyenne réalisée par les filles à p < 0.05. 

Pour les cinq autres variables mesurées, les différences ne sont pas significatives pour 

l’ensemble des sujets (garçons et filles). 

Les tests des capacités hydrodynamiques mesurées dans l’eau, au nombre de trois (03),  nous 

montrent que la différence enregistrée est  particulièrement significative pour le test de 

flottabilité horizontale en faveur des filles, 7.91 sec contre 6.5 sec pour les garçons à p < 0.05. 

Quant  aux tests de la coulée ventrale et du niveau de flottabilité, l’ensemble des sujets (garçons 

et filles) ont observé  des résultats statistiquement non différents. 
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Corrélations des paramètres mesurés avec les performances réalisées en m/sec de la nage 

dos crawlé (tableau 2). 

                                Tests  

 

Variables  T’3 T’4 

Poids (kg) 0,21 0,15 

Taille (cm) 0,46 0,38 

Rapport Taille/Poids  -0,07 -0,03 

Envergure (cm) 0,49 0,41 

Taille assise (cm) 0,33 0,26 

Longueur Membre-Superieur (cm) 0,34 0,24 

Longueur Membre inférieur (cm) 0,40 0,35 

Longueur de la main (cm) 0,32 0,26 

Longueur du pied (cm) 0,60 0,55 

Distance biacromiale (cm) 0,61 0,63 

Distance Bicrètale (cm) 0,28 0,22 

Largeur de la main (cm) 0,41 0,38 

Largeur du pied (cm) 0,43 0,51 

Circonférence thoracique (cm)  0,05 0,05 

Circonférence deltoïdienne (cm) 0,11 0,06 

Circonférence du bassin (cm) -0,02 -0,08 

Pourcentage de graisse % -0,04 -0,14 

Surface cutanée (cm2) 0,29 0,23 

Capacité vitale (L) 0,50 0,53 

Suspension des bras (sec) 0,35 0,39 

Saut en longueur (cm) 0,39 0,32 

Nombre d'abdominaux (en 30 sec) 0,44 0,40 

Vitesse 50m (sec) -0,44 -0,49 

Distance en 9 min (m) 0,35 0,44 

Souplesse du tronc (cm) 0,29 0,26 

Souplesse des épaules  (cm) -0,10 -0,01 

Détente verticale en (cm) 0,25 0,23 

Coulée ventrale (m) 0,53 0,46 

Flottabilité horizontale (sec) 0,03 0,01 

Niveau de  flottabilité (point) 0,54 0,63 

 

Les corrélations entre les vitesses de la nage dos crawlé et des différents paramètres 

biométriques et des capacités motrices (physiques et hydrodynamiques) au cours des différentes 

périodes de l’apprentissage peuvent être résumées sous forme d’équation suivante : 

Pour le test T’ 1 (25m dos crawlé), le modèle est: 

T' 3 = -,373 + 0,019 Longueur du pied  + 0,011 Distance biacromiale  + 0,035 Capacité vitale  

T' 3 = ,156 + 0,038 Coulée ventrale  + 0,043 Niveau de  flottabilité  

Pour le test T’ 2 (25m dos crawlé), le modèle est: 

T' 4 = -,274 + 0,012 Longueur du pied  + 0,011 Distance biacromial  + 0,015 Largeur du pied  + 

0,031 Capacité vitale  

T' 4 = ,261 + 0,072 Niveau de  flottabilité  
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Profil biométrique, physique et hydrodynamique de chaque distance retenue en dos 

crawlé: 

3-1- Profil prédictif du T1 (25m dos crawlé) :( X = 0,385  m/sec) Tableau 2 

.N

° Variables 

 

X  ±  σ 
Intervalles et moyennes de nage en m/sec par classe 

1 Poids (kg) 
 25.906 20 - 24 24 - 25,5 25,5 - 27 27 - 31,5 
± 0.169 

 

0,4 0,339 0,367 0,435 

2 Taille (cm), 
133.781 125 - 

130 

130 - 133 133 - 136,5 136,5 - 

142,5 ± 4,70 0,332 0,388 0,419 0,403 

3 
Rapport Poids/  

taille 

5.225 4,4 - 

4,9 

4,9 - 5 5 - 5,4 5,4 - 6,5 
± 0,502 0,41 0,361 0,371 0,4 

4 Envergure (cm) 
133.531 124,5 - 

129,5 

129,5 - 

132,5 

132,5 - 138 138 - 141 
± 4,58 0,351 0,351 0,436 0,403 

5 Taille assis (cm) 
66.625 56,6 - 

64,9 

64,9 - 67,3 67,3 - 68 68 - 70,6 
± 3,014 0,344 0,341 0,448 0,409 

6 
Longueur Membre 

Superieur (cm) 

53.7 50,7 - 

52,3 

52,3 - 53,5 53,5 - 55,5 55,5 - 56,9 
± 1,916 0,359 0,404 0,376 0,403 

7 
Longueur Membre 

Inferieur (cm) 

66.538 61,5 - 

64,1 

64,1 - 66,5 66,5 - 68,5 68,5 - 75 
± 3,366 0,318 0,398 0,391 0,435 

8 
Longueur de la 

Main (cm) 

14.794 14 - 

14,2 

14,2 - 14,5 14,5 - 15 15 - 16 
± 0,712 0,381 0,31 0,448 0,403 

9 
Longueur du Pied 

(cm) 

21.438 19 - 

20,5 

20.5 - 21  21 - 22 22 - 24 
± 1,237 0,318 0,399 0,382 0,443 

10 
Distance 

biacromiale (cm)  

26.119 22 -

24,5 

24,5 - 26,5 26,5 - 27,3 27,3 -28,8 
± 1,631 0,334 0,377 0,363 0,468 

11 
Distance bicrétale 

(cm) 

18.631 17 - 

17,5 

18 - 17,5 18,5 - 19 19 - 20,5 
± 1,123 0,364 0,399 0,347 0,433 

12 
Largeur de la Main 

(cm) 

6.544 5,8 - 

6,5 

5,8 - 6,6   
± 1,123 0,35 0,421   

13 
Largeur du Pied 

(cm) 

7.488 6 - 7,5 7 - 7,5   
± 0,699 0,36 0,411   

14 
Circonférence 

thorax (cm) 

61.813 56   - 

59,5 

59,5 - 61 59,5 - 62 64 - 66 
± 2,871 0,366 0,353 0,433 0,39 

15 
Circonference 

delthoidien (cm) 

75.219 67 - 73 73 - 74,5 74,5 - 78 74,5 - 79 
± 3,608 0,383 0,388 0,364 0,408 

16 
Circonférence 

Bassin (cm) 

65.781 60 - 63 61 - 63 66 - 68 68 - 73 
± 3,84 0,381 0,383 0,405 0,373 

17 Pourcent Graisse % 
15.0 10,5 - 

13 

10,5 - 14 14,5 - 16 16 - 21,5 
± 2,28 0,382 0,404 0,363 0,392 

18 Surface cutanée 
99.313 87 - 93 93 - 98 98 - 102 102 - 112 
± 6,894 0,366 0,35 0,391 0,435 

19 Capacité Vitale (L) 
1.944 1,4 - 

1,8  

1,8 - 2 2 - 2,1 2,1 - 2,3 
± 0,2 0,32 0,412 0,396 0,414 

20 
Suspension des bras 

(sec) 

34.625 8, - 

19.5 

19.5 - 37  37 - 67 67 - 90 
± 25,659 0,305 0,428 0,396 0,413 

21 
Saut en longueur 

sans élan (cm) 

124.063 94 - 

108 

108 - 125 125 - 134 134 - 150 
± 14,635 0,375 0,335 0,419 0,413 

22 
Nombre 

d'abdominaux en 30 

sec 

17.688 8 - 14 14 - 19 19 - 20 20 - 24 
± 3,788 0,317 0,41 0,383 0,432 

23 
Cours Vitesse sur  

50M (sec) 

10.15 9,1 - 

9,5 

9,5 - 9,6 9,6 - 10,7 10,7 - 12,6 
± 0,757 0,349 0,423 0,465 0,305 

24 
Distance parcourue 

en 9 mn (m) 

1235.938 850 - 

1050 

1050 - 1225 1225 - 

1400 

1400 - 1550 
± 124,441 0,361 0,363 0,415 0,403 

25 
Souplesse Tronc 

(cm) 

15.438 4,5 - 

15 

15 - 16 16 - 19 19 - 23 
± 5,354 0,356 0,406 0,344 0,437 

26 
Souplesse des 

épaules (cm) 

46.5 20,5 - 

38 

38 - 50,5 50,5 - 53 53 - 55 
± 10,564 0,4 0,375 0,364 0,403 

27 
Détente verticale 

(cm) 

25.5 20 - 

23,5 

23,5 - 25,5 25,5 - 26 26 - 33 
± 2,878 0,317 0,421 0,421 0,382 

28 Coulée Ventrale (m) 
3.194 2,1 - 

2,5 

2,5 - 3 3 - 3,7 3,7 - 4,5 
± 0,721 0,33 0,363 0,453 0,396 

29 
Flottabilité 

Horizontale (sec) 

7.206 5,5 - 

6,4 

6,4 - 7,2 7,2 - 7,5 7,5 - 9,7 
± 0,994 0,401 0,39 0,324 0,427 

30 
Niveau flottabilite 

(points) 

2.5 2 - 3 3 - 4   
± 0,641 0,341 0,43   
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N° Variables 

 

X  ±  σ 
Intervalles et moyennes de nage en 

m/sec par classe 

1 Poids (kg) 25.906    27 - 

31,5 2 Taille (cm), 133.781   133 - 

136,5 

 

3 Rapport Poids/  

taille 

5.225 4,4 - 

4,9 

   

4 Envergure (cm) 133.531   132,5 

- 138 

 

5 Taille assise 

(cm) 

66.625   67,3 

- 68 

 

6 Longueur 

Membre 

Supérieur (cm) 

53.7  52,3 

- 

53,5 

  

7 Longueur 

Membre 

Inférieur (cm) 

66.538    68,5 - 

75 8 Longueur de la 

Main (cm) 

14.794   14,5 

- 15 

 

9 Longueur du 

Pied (cm) 

21.438    22 - 

24 10 Distance 

biacromiale 

(cm) 

26.119    27,3 -

28,8 11 Distance 

bicrétale (cm) 

18.631    19 - 

20,5 12 Largeur de la 

Main (cm) 

6.544  5,8 - 

6,6 

  

13 Largeur du 

Pied (cm) 

7.488  7 - 

7,5 

  

14 Circonférence 

thoracique (cm) 

61.813   59,5 

- 62 

 

15 Circonférence 

deltoïdienne 

(cm) 

75.219    74,5 - 

79 16 Circonférence 

Bassin (cm) 

65.781   66 - 

68 

 

17 Pourcent 

Graisse % 

15.0  10,5 

- 14 

  

18 Surface cutanée 99.313    102 - 

112 19 Capacité Vitale 

(L) 

1.944    2,1 - 

2,3 20 Suspension des 

bras (sec) 

34.625  19.5 

- 37  

  

21 Saut en 

longueur sans 

élan (cm) 

124.063     

22 Nombre 

d'abdominaux 

en 30 sec 

17.688    20 - 

24 23 Cours Vitesse 

sur  50m (sec) 

10.15   9,6 - 

10,7 

 

24 Distance 

parcourue en 9 

min (m) 

1235.938    1400 

- 

1550 
25 Souplesse 

Tronc (cm) 

15.438    19 - 

23 26 Souplesse des 

épaules (cm) 

46.5    53 - 

55 27 Détente 

verticale (cm) 

25.5   25,5 

- 26 

 

28 Coulée 

Ventrale (m) 

3.194   3 - 

3,7 

 

29 Flottabilité 

Horizontale 

(sec) 

7.206    7,5 - 

9,7 30 Niveau 

flottabilité 

(points) 

2.5  3 - 4   

 

Figure 1. Profil prédictif du Test T1 (25m dos crawlé)  
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3-2- Profil prédictif du T2 (25m dos crawlé) : (X = 0,441 m/sec) Tableau 3. 

N° Variables 

 

X  ±  σ 
Intervalles et moyennes de nage en m/sec 

par classe 

1 Poids (kg) 
25.906 20 - 24 24 - 

25,5 

25,5 - 

27 

27 - 

31,5 ± 0.169 

 

0,461 0,395 0,426 0,48 

2 Taille (cm), 
133.781 125 - 

130 

130 - 

133 

133 - 

136,5 

136,5 

- 

142,5 

± 4,70 0,406 0,425 0,478 0,454 

3 Rapport Poids/  taille 
5.225 4,4 - 

4,9 

4,9 - 5 5 - 5,4 5,4 - 

6,5 ± 0,502 0,452 0,419 0,43 0,461 

4 Envergure (cm) 
133.531 124,5-

129,5 

129,5-

132,5 

132,5-

138 

138-

141 ± 4,58 0,411 0,418 0,48 0,454 

5 Taille assis (cm) 
66.625 56,6 - 

64,9 

64,9 - 

67,3 

67,3 - 

68 

68 - 

70,6 ± 3,014 0,414 0,401 0,492 0,456 

6 
Longueur Membre 

Superieur (cm) 

53.7 50,7 - 

52,3 

52,3 - 

53,5 

53,5 - 

55,5 

55,5 - 

56,9 ± 1,916 0,426 0,457 0,425 0,454 

7 
Longueur Membre 

Inferieur (cm) 

66.538 61,5 - 

64,1 

64,1 - 

66,5 

66,5 - 

68,5 

68,5 - 

75 ± 3,366 0,385 0,441 0,456 0,48 

8 
Longueur de la Main 

(cm) 

14.794 14 - 

14,2 

14,2 - 

14,5 

14,5 - 

15 

15 - 

16 ± 0,712 0,441 0,376 0,491 0,454 

9 
Longueur du Pied 

(cm) 

21.438 19 - 

20,5 

 21 - 

22 

22 - 

24 ± 1,237 0,364 0,479 0,432 0,488 

10 
Distance biacromiale 

(cm)  

26.119 22 -

24,5 

24,5 - 

26,5 

26,5 - 

27,3 

27,3 -

28,8 ± 1,631 0,383 0,446 0,423 0,511 

11 
Distance bicrétale 

(cm) 

18.631 17 - 

17,5 

18 - 

17,5 

18,5 - 

19 

19 - 

20,5 ± 1,123 0,413 0,476 0,403 0,472 

12 
Largeur de la Main 

(cm) 

6.544 5,8 - 

6,5 

6,5 - 7   
± 1,123 0,416 0,465   

13 
Largeur du Pied 

(cm) 

7.488 6 - 7,5 7 - 7,5   
± 0,699 0,414 0,467   

14 
Circonférence 

thorax (cm) 

61.813 56   - 

59,5 

59,5 - 

61 

59,5 - 

62 

64 - 

66 ± 2,871 0,433 0,403 0,481 0,446 

15 
Circonference 

delthoidien (cm) 

75.219 67 - 73 73 - 

74,5 

74,5 - 

78 

74,5 - 

79 ± 3,608 0,45 0,436 0,419 0,457 

16 
Circonférence Bassin 

(cm) 

65.781 60 - 63 61 - 63 66 - 

68 

68 - 

73 ± 3,84 0,434 0,46 0,454 0,415 

17 Pourcent Graisse % 
15.0 10,5 - 

13 

10,5 - 

14 

14,5 - 

16 

16 - 

21,5 ± 2,28 0,45 0,457 0,411 0,444 

18 Surface cutanée 
99.313 87 - 93 93 - 98 98 - 

102 

102 - 

112 ± 6,894 0,433 0,394 0,456 0,48 

19 Capacité Vitale (L) 
1.944 1,4 - 

1,8  

1,8 - 2 2 - 2,1 2,1 - 

2,3 ± 0,2 0,384 0,461 0,449 0,469 

20 
Suspension des bras 

(sec) 

34.625 8 - 

19.5 

19.5 - 

37  

37 - 

67 

67 - 

90 ± 25,659 0,353 0,475 0,46 0,475 

21 
Saut en longueur 

sans élan (cm) 

124.063 94 - 

108 

108 - 

125 

125 - 

134 

134 - 

150 ± 14,635 0,44 0,403 0,463 0,457 

22 
Nombre 

d'abdominaux en 30 

sec 

17.688 8 - 14 14 - 19 19 - 

20 

20 - 

24 ± 3,788 0,375 0,486 0,417 0,484 

23 
Cours Vitesse sur  

50M (sec) 

10.15 9,1 - 

9,5 

9,5 - 

9,6 

9,6 - 

10,7 

10,7 - 

12,6 ± 0,757 0,415 0,475 0,52 0,353 

24 
Distance parcourue 

en 9 mn (m) 

1235.938 850 - 

1050 

1050 - 

1225 

1225 - 

1400 

1400 - 

1550 ± 124,441 0,405 0,423 0,467 0,468 

25 
Souplesse Tronc 

(cm) 

15.438 4,5 - 

15 

15 - 16 16 - 

19 

19 - 

23 ± 5,354 0,424 0,446 0,41 0,483 

26 
Souplesse des 

épaules (cm) 

46.5 20,5 - 

38 

38 - 

50,5 

50,5 - 

53 

53 - 

55 ± 10,564 0,447 0,426 0,421 0,468 

27 
Détente verticale 

(cm) 

25.5 20 - 

23,5 

23,5 - 

25,5 

25,5 - 

26 

26 - 

33 ± 2,878 0,375 0,467 0,47 0,45 

28 Coulée Ventrale (m) 
3.194 2,1 - 

2,5 

2,5 - 3 3 - 3,7 3,7 - 

4,5 ± 0,721 0,385 0,425 0,517 0,435 

29 
Flottabilité 

Horizontale (sec) 

7.206 5,5 - 

6,4 

6,4 - 

7,2 

7,2 - 

7,5 

7,5 - 

9,7 ± 0,994 0,454 0,454 0,381 0,474 

30 
Niveau flottabilite 

(points) 

2.5 2 - 3 3 - 4   
± 0,641 0,39 0,491   
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N° Variables 

 

X  ±  σ 
Intervalles et moyennes de nage en 

m/sec par classe 

1 Poids (kg) 25.906    27 - 

31,5 2 Taille (cm), 133.781   133 - 

136,5 

 

3 Rapport Poids/  

taille 

5.225    5,4 - 

6,5 4 Envergure (cm) 133.531     

5 Taille assise 

(cm) 

66.625   67,3 

- 68 

 

6 Longueur 

Membre 

Supérieur (cm) 

53.7  52,3 

- 

53,5 

  

7 Longueur 

Membre 

Inférieur (cm) 

66.538    68,5 - 

75 8 Longueur de la 

Main (cm) 

14.794   14,5 

- 15 

 

9 Longueur du 

Pied (cm) 

21.438    22 - 

24 10 Distance 

biacromiale 

(cm) 

26.119    27,3 -

28,8 11 Distance 

bicrétale (cm) 

18.631  18 - 

17,5 

  

12 Largeur de la 

Main (cm) 

6.544  6,5 - 

7 

  

13 Largeur du 

Pied (cm) 

7.488  7 - 

7,5 

  

14 Circonférence 

thoracique (cm) 

61.813   59,5 

- 62 

 

15 Circonférence 

deltoïdienne 

(cm) 

75.219    74,5 - 

79 16 Circonférence 

Bassin (cm) 

65.781  61 - 

63 

  

17 Pourcent 

Graisse % 

15.0  10,5 

- 14 

  

18 Surface cutanée 99.313    102 - 

112 19 Capacité Vitale 

(L) 

1.944    2,1 - 

2,3 20 Suspension des 

bras (sec) 

34.625    67 - 

90 21 Saut en 

longueur sans 

élan (cm) 

124.063   125 - 

134 

 

22 Nombre 

d'abdominaux 

en 30 sec 

17.688  14 - 

19 

  

23 Cours Vitesse 

sur  50m (sec) 

10.15   9,6 - 

10,7 

 

24 Distance 

parcourue en 9 

min (m) 

1235.938    1400 

- 

1550 
25 Souplesse 

Tronc (cm) 

15.438    19 - 

23 26 Souplesse des 

épaules (cm) 

46.5    53 - 

55 27 Détente 

verticale (cm) 

25.5   25,5 

- 26 

 

28 Coulée 

Ventrale (m) 

3.194   3 - 

3,7 

 

29 Flottabilité 

Horizontale 

(sec) 

7.206    7,5 - 

9,7 30 Niveau 

flottabilité 

(points) 

2.5  3 - 4   

 

Figure 2. Profil prédictif du Test T2  (25m dos crawlé)  

 

Discussion : 

L’analyse de variance des variables mesurées entre garçons et filles d’âge de 8 – 9 ans nous 

amène à constater qu’entre garçons et filles, en moyennes les différences ne sont pas très 

importantes.  

Néanmoins, certaines variables biométriques mesurées se voient significativement différentes en 

faveur des garçons : la distance bi acromiale (F =  5,939*), la circonférence deltoïdienne   (F =  

6,397*) et la capacité vitale (F =  4,526*), tandis que la variable mesurée du pourcentage de 

graisse (F = 13,904**) est hautement significative en faveur des filles. 

Certaines variables de capacités motrices (physiques) : la vitesse 50m (F =  9,643*), la détente 

verticale en  (F =  7,253*) se voient différentes significativement et la distance parcourue en 9 

min  (F =  27,811**) hautement différente en faveur des garçons ; et enfin sur les variables 
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mesurées hydrodynamiques, la flottabilité horizontale se voit différente en faveur des filles   (F 

=  8,079*). 

L’évolution de l’apprentissage pour la grande majorité des apprenants du groupe, était 

remarquée, néanmoins pour une minorité d’entre eux, la perte de l’équilibre horizontale et 

l’inefficacité propulsive, due aux appuis fuyant, les forcés a rechercher des appuis solides 

régulièrement. 

Corrélations des variables mesurées avec les performances réalisées. 

Les corrélations les variables mesurées  (variables indépendantes) corrélées avec les 

performances réalisées en m/sec (variables dépendantes) sur la distance de 25m (T1 ; T2) nous 

donnent : 

L’apprentissage de la nage dos crawlé, les variables mesurées  (variables indépendantes) 

corrélées avec les performances réalisées en m/sec (variables dépendantes) sur la distance de 

25m (T’1 ; T’2) sont  

pour les paramètres biométriques, La longueur du pied, la distance biacromiale,  La largeur du 

pied, la capacité vitale. 

La largeur du pied est corrélée uniquement avec T’3. 

Pour les qualités hydrodynamiques (mesurées dans l’eau) : la coulée ventrale et le niveau de  

flottabilité 

La coulée ventrale  est corrélée uniquement avec T’4. 

Sur la distance 25 de la nage dos crawlé l’importance est à mettre en relief des paramètres 

biométriques corrélées avec les tests T’1 et T’2 sont la longueur et la largeur du pied qui 

assurent une meilleure propulsion, la distance biacromiale pour réduire la résistance à 

l’avancement du corps dans l’eau et la capacité vitale qui augmente la capacité de flotter. Les 

qualités hydrodynamiques évaluées dans l’eau corrélées avec les tests sont, coulée ventrale et 

niveau de flottabilité, indique de l’importance de l’hydrodynamisme et la capacité de flotter du 

corps de l’enfant. 

Nous pouvons affirmer qu’à cet âge et à ce moment de l’apprentissage que : 

la distance de 25m, ces mêmes nages exigent des bonnes proportions de longueur du pied, de 

distance biacromiale, de largeur du pied, de capacité vitale pour les paramètres biométriques et 

le niveau de flottabilité pour l’hydrodynamisme. 

Les paramètres physiques tels que la force des membres supérieurs et inférieurs, vitesse et 

endurance générale ne sont pas important a cemoment de l’apprentissage du dos crawlé.  

L’incidence des paramètres qui varient entre garçons et filles que l’on retrouve en corrélation 

avec les distances de la nage dos crawlé sont : la distance biacromiale (F = 5,939*), la capacité 

vitale  (F = 4,526*), la vitesse 50m (F =  9,643*) et la distance parcourue sur piste en 9 min (F =  

27,811**).  

 

Conclusion : 

Notre objectif était de montrer en quoi la recherche sur les facteurs biométriques et des 

capacités motrices (physiques et hydrodynamiques) pouvait être utilisée dans la prédiction de 

réussite et  même en constituer un élément essentiel, sans oublier  les paramètres 

psychologiques, sociologiques…, peuvent être pris  comme des déterminants fondamentaux de 

la performance et être aussi intégrés dans le processus  de détection de futurs talents en 

Natation. 

Recommandations : 

La prise en charge d’enfants apprenant à nager doit prendre en compte les différences 

morphologiques et physiques. 

La pédagogie différenciée est une réponse à ses différences individuelles. 

Les petits bassins d’apprentissage ou bassins pédagogiques doivent être prévus lors de la 

construction de nouvelles piscines. 
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Des formations spécifiques concernant la première étape d’apprentissage « familiarisation » 

pour les enseignants et pédagogue de cette discipline. 

Eviter l’utilisation systématique et prolongée de la ceinture de flottaison.      
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Les critères et les prédispositions pour la prospection des jeunes nageurs (8-12 ans) 

 

Bengoua .A; Mokkedes. M. I; Belkbich .K; Bekhaled .E 

 

Résumé 

Les performances en notation sont influencées par plusieurs facteurs dont les plus importants sont : 

-les prédispositions spécifiques du corps favorisant une diminution de la résistance hydrodynamique 

lors de la propulsion du nageur. 

-le niveau élevé de la maitrise technique et tactique. 

-le développement et le perfectionnement des qualités  physiques. 

La métrise technique et tactique ainsi que le développement et le perfectionnement des qualités  

physiques s’effectuent au cours de la préparation pluriannuelle du nageur, quant aux 

prédispositions spécifiques, elles doivent être déterminées avant le début de la préparation 

pluriannuelle. 

Notre recherche s’inscrit sur le prolongement des résultats du travail de recherche de.Hakem.D et 

Hanou.M 1987 sur la sélection des nageurs de 6 à 7 ans. 

Dans ce même contexte, pour pouvoir investir sur un athlète, avoir un pourcentage élevé de chances  

de réaliser de hautes performances, il est nécessaire à notre avis de procéder à des tests  de sélection 

dans les différentes étapes du plan de carrière du nageur, vu les grandes exigences des sports de 

compétition en matière d’équipements, d’infrastructures, de staff techniques (entraineur spécialisé, 

médecin sportif, psychologue …etc.) et les budgets colossales déployés en guise de management et 

de marketing. 

Nous avons cependant tenté d’étudier la première étape du processus de sélection qui est considéré 

comme une phase de prospection, en se basant sur les critères qui déterminent les prédispositions 

spécifiques et généraux du corps à la natation.  

 

Méthodes : 

Participants : Nous avons appliqué une batterie de 18 tests sur (50) nageurs âgés de 8 à12 ans. Les 

sujets étaient sélectionnés parmi les membres de différents clubs de natation de la wilaya de 

Mostaganem. 

 

Tab n°1.représentatif des tranches d’âges de l’échantillon et le nombre correspondant des 

nageurs. 

 

Age 8 9 10 11 12 

effectif 5 11 11 6 17 

 

 

But de la recherche :   
Le but de notre recherche est de connaître et d’évaluer les critères qui déterminent les 

prédispositions spécifiques et généraux du corps à la natation chez les jeunes nageurs 

2-Objectif et taches : 
L’objectif de notre recherche est de déterminer  Les critères et les prédispositions pour la 

prospection des jeunes nageurs (8-12 ans) et de prouver son insuffisance ; voir même son absence 

en se basant sur l’état actuel de la natation en Algérie et sur les bases théoriques de la sélection en 

natation. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous nous somme proposés d’accomplir les tâches suivantes : 

-déterminer les prédispositions de base chez les jeunes nageurs de Mostaganem  

-rassembler les opinions des entraineurs en ce qui concerne la sélection préliminaire et sur quels 

critères se basent-ils pour effectuer cette dernière à travers des questionnaires. 
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-comparer les résultats des tests physiques, morphologiques et physiologiques avec les normes de 

plusieurs pays y compris celle de l’Algérie.  

3-hypothèses : Dans la situation expérimentale que nous avons choisie, nous retenons les 

hypothèses suivantes : 

- La cause de la stagnation du niveau de performances des jeunes nageurs algériens est due à 

l’inefficacité et la non fiabilité du système de sélection s’il existe. 

- Grâce à la détermination des prédispositions morphologiques, physiques et physiologiques dans la 

tranche d’âge comprise  entre 8 et 12 ans, il est possible d’élaborer des normes pour la sélection 

préliminaire des jeunes nageurs. 

4-Procédures : nous avons testé 50 nageurs de différents clubs de natation de la wilaya de 

Mostaganem (Opow de Mostaganem et Mazagran). 

Nous avons appliqué une batterie de 18 tests au sein de la piscine de l’Opow de Mostaganem sur les 

50 nageurs (voir tableau n°2) : 

 

Tab n°2. Batterie des tests morphologiques, physiques et physiologiques appliqués sur 

l’échantillon. 

date tests 
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Graphe n°1 -Etude comparative des résultats obtenus en fonction des normes de la 

prospection des jeunes nageurs.    Norme                      Résultats obtenus 

Conclusion générale recommandations 
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A travers des questionnaires nous avons rassemblé les opinions des spécialistes en ce qui concerne 

la sélection préliminaire et sur quels critères se basent-ils pour effectuer cette dernière.  

Nos entraineurs et scientifiques ne sont pas arrives à travers leurs travaux à produire des athlètes de 

haut niveau en natation a cause de : 

* l’inexistence d’un système de sélection. 

*la population sur laquelle ils font leurs travail de prospection est très insuffisante, là ou il fallait 

travailler sur une masse  importante (environ 60000 enfants) comme le recommande les grands 

chercheurs citons par exemple Vladimir.Platonov. 

*La spécialisation précoce  qui mène à l’abondons des jeunes athlètes à cause de la monotonie dans 

la répétition des même gestes techniques (les stéréotypes) et les charges d’entrainement 

insupportables 

*les investissements qui sont misés sur de faux espoirs qui ne pourront accéder à la haute 

performance à cause de la négligence du système de sélection. 

*les critères utilisés pour inscrire des nageurs au sein des clubs de natation sont insuffisants voire 

même insignifiants et cela représente le premier handicape qui empêche l’évolution de la natation 

dans notre pays.  

Ce travail confirme l’importance que l’on doit accorder aux critères et prédispositions pour la 

prospection des jeunes nageurs. 

A la suite de notre étude, nous avons obtenu des résultats permettant de caractériser chaque tranche 

d’âge au niveau des prédispositions et des critères de prospection. 

Les enfants de chaque tranche d’âge sont des retardés biologiques, cela est confirmé par les résultats 

des critères anthropométriques situés au dessous de la norme, ainsi que leurs capacités 

fonctionnelles (capacités vitale pulmonaire), capacités fonctionnelles (capacités vitale pulmonaire),  

et physiques (détente verticale, force explosive), souplesse des épaules. La souplesse tibiotarsienne 

et le critère de la flottaison sont les seules qui remplissent la norme. 

Les résultats de notre recherche, ainsi que la batterie qu’on a proposée, nous ont permis de 

sélectionner seulement huit nageurs parmi les cinquante testés qui semble avoir le profil d’un 

nageur de haute performance. 

En conclusion, nous pouvons avancer que la négligence du systéme de sélection est la cause 

primordiale de la stagnation du niveau de la natation dans notre pays. 

Recommandations 

La sélection dans la natation en générale et la prospection en particulier a une grande importance à 

tout point de vue. 

Se baser sur les prédispositions et les critères de prospection va permettre de : 

 -prospecter les jeunes talents sur lesquels on peut émettre des pronostics fiables. 

-ne pas gaspiller de l’argent et perdre du temps inutilement sur de faux espoirs. 

-faciliter le travail dans la formation pluriannuelle du nageur. 

-élever le niveau de la natation ce qui permettra l’accès au rang de l’élite mondiale. 

Nous espérons que les recommandations qui suivent soient prise en considération du cotés des 

entraineurs et des responsables dans ce domaine. 

-l’application de notre batterie de test comme système de prospection vu sa fiabilité et sa facilité. 

-la conservation d’une indispensable cohérence entre les cellules de base (les clubs, les ligues et la 

fédération) pondant l’application de notre batterie comme modèle de prospection. 

-une analyse du problème posé par la natation du haut niveau, qui utilise l’expérience des sportifs et 

les connaissances des scientifiques de la motricité, ce qui permet de mieux cerner les variables à 

mesurer et de choisir ou parfois créer les outils de leurs mesures. 

-une organisation du recueil national chez jeunes nageurs (8-12ans) des variables sélectionnées, ce 

qui requiert l’emploie de mesures simple, d’utilisation commode, mais demeurant suffisamment 

précise et fiable. 

-un repérage des jeunes à forte potentialités par l’analyse statistique des résultats recueillis. 
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-des filtres successifs permettent en outre d’affirmer le choix en mettant en évidence la cadence 

individuelle du développement des paramètres mesurés pendant une saison sportive. 

-une vérification du pronostic initial, malgré les quelques résultats déjà enregistrés, il est 

actuellement prématuré de porter un jugement sur l’efficacité du modèle progressivement mis en 

place. 

Pour nous prospecter ne signifie pas enfermer le jeune dans un système élitiste et limiter son choix, 

mais au contraire, accompagner et compléter son développement dans tous les autres niveaux de la 

pratique. En effet les investissements matériels et investigations scientifiques requis par la 

prospection ne peuvent que contribuer à la meilleure connaissance du développement de la 

motricité du jeune sportif et créer des impulsions nouvelles et variées. 
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M. Sebbane ; Y. Harchaoui ; A. Nacer ; A. Abdadaim & M. Remaoun 
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Résumé   

         De nombreux travaux dans le domaine de la psychologie du sport ont porté sur  

 les composantes  de l’expertise, de la  perception et de l’organisation des connaissances en 

mémoire à long terme. Tous ces travaux, qui portent sur  un paradigme expert- novice, ont permis 

d’élaborer une véritable théorie de l’expertise.  

        Plusieurs de ses  travaux ont montré, que l’expertise dans divers domaines repose sur  

l’acquisition durant des années de pratique de connaissances spécifiques, riches et  structurées qui 

facilitent les processus de rappel,de reconnaissance et de prise de  décision lors de la perception 

d’un stimulus (Allard Graham & Paarsalu, 1980 ; Williams & Ward, 2003 ; Ripoll et al, 2001 ; 

Zoudji & Thon, 2003).   

       Se pose alors les questions suivantes : quelle est la nature des connaissances  

chez les talents sportifs ? Sous quelles formes sont-elles stockées et organisées  en  

Mémoire ? et comment sont-elle activées ?   

Mots clés : Expertise Cognitive ; Talent Sportif ; Sport 

 

1. Introduction 

Décrire et expliquer l’acquisition des connaissances demeure l’une des préoccupations 

majeures de la psychologie, depuis son fondement à la fin du XIX siècle. Bien évidemment, les 

réponses fournies par la psychologie pour rendre compte de l’acquisition des connaissances ont 

évolué sur le plan historique, tant en ce qui concerne la description des caractéristiques de 

l’apprentissage qu’en ce qui concerne les théories explicatives élaborées. Il  s’agit donc de présenter 

ici les différentes conceptions possibles de l’acquisition de connaissances et de présenter plus 

modestement certains travaux empiriques dans le domaine de la psychologie cognitive et de la 

psychologie du sport. 

 

2. Les études pionnières sur les connaissances des experts en psychologie cognitive  

Les premiers travaux effectués pour l’étude des connaissances chez les experts dans le 

domaine de la psychologie du sport ont été très largement influencés par les travaux menés en 

psychologie cognitive, notamment ceux d’Adrian de Groot (1946/ 1965). Cet auteur a procédé à une 

étude en profondeur des processus mis en œuvre par les joueurs experts au jeu d’échec. Une grande 

partie de ses travaux a reposé sur l’analyse des verbalisations des individus, mais a utilisé également 

une tâche expérimentale qui allait constituer un pilier méthodologique de la recherche sur 

l’expertise. Afin de tester les connaissances des sujets étudiées, de Groot, a demandé de rappeler les 

positions de pièces de jeu disposées sur un échiquier dont l’exposition était limitée à cinq secondes. 

Il s’est rendu compte que les meilleurs joueurs avaient des performances considérablement 

supérieures dans la tâche de rappel que les joueurs de niveau inférieur. Ces résultats mettent en 

évidence les capacités exceptionnelles des experts à rappeler des connaissances spécifiques au 

domaine d’expertise.  

Pour conforter ses résultats, Chase et Simon (1973a) ont présenté des configurations de jeu 

d’échec pendant 5 secondes à des sujets de différents niveaux de pratique. Ces configurations 

étaient soit issues de parties réalistes, soit aléatoires (sans signification de jeu). Les sujets devaient 

ensuite reproduire ces configurations sur un échiquier vide. Les résultats ont montré que les experts 

étaient plus performants que les novices, uniquement lorsque les configurations de jeu étaient issues 

de partie réelle (i.e., structurée). Cette interaction entre niveau d’expertise et structuration de la 
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situation a conduit les auteurs à proposer que les experts possèdent en mémoire à long terme une 

structuration des connaissances spécifiques à leur domaine.  

 

Ces premiers résultats ont été confirmés par Chi (1978) qui a utilisé deux épreuves. 

L’auteur a comparé les performances d’enfants pratiquant les jeux d’échec et celles d’adultes 

novices. La première épreuve consistait à mémoriser une série de chiffres pour les restituer ensuite. 

Dans cette épreuve, les adultes étaient plus performants que les enfants. Cette supériorité a été 

attribuée à la différence de capacité de la mémoire de travail entre adultes et enfants. Dans la 

seconde épreuve, les sujets devaient rappeler des configurations de jeu d'échecs, c’est-à-dire 

mémoriser des données spécifiques au domaine familier aux jeunes joueurs. Dans cette seconde 

épreuve, les enfants  réalisèrent de meilleures performances que les adultes novices. Sur la base de 

ces résultats l’auteur,  conclut que l'expertise repose sur une base de connaissances spécifiques plus 

riche, et non sur une mémoire de travail plus performante.  

Au-delà de l’aspect quantitatif des connaissances spécifiques, au domaine dont dispose 

l’expert pour reconnaître des situations ou prendre des décisions, les auteurs insistent également sur 

les aspects qualitatifs de cette mémoire, c’est-à-dire sur la structuration des connaissances stockées 

en MLT. L’hypothèse avancée est que la structuration des connaissances facilite l’encodage et la 

récupération des informations. C’est encore à Chase et Simon (1973a) que l’on doit la première 

démonstration de l’effet de l’organisation des connaissances en mémoire sur la performance de 

l’expert. Ces auteurs ont repris la tâche de mémorisation de configurations d’échiquiers décrite 

précédemment, à cette différence près qu'aucune contrainte temporelle n'était imposée, ni au cours 

de la phase d'encodage, ni au cours de la phase de récupération. De ce fait ni le nombre de 

déplacements du regard sur l'échiquier ni leur durée n’étaient limités. Chase et Simon ont également 

observé que lors du rappel, les sujets experts ne replacent pas les pièces une à une, mais rappelaient 

par groupe (en anglais chunk). Le même effet était observable dans la manière dont ils promenaient 

leur regard sur l’échiquier au cours de la phase d’encodage. Les résultats suggèrent que  les experts 

sont, capables de faire des regroupements parmi les éléments présentés dans la situation. Selon ces 

auteurs, cette capacité de regroupement permet une catégorisation rapide de la situation.  

Si Chase et Simon (1973) d'une part, et Chi (1978) d'autre part s’accordent sur le rôle des 

bases de connaissances spécifiques au domaine dans la performance experte, ils sont en désaccord 

sur les mécanismes mis en jeu au cours de la tâche. En effet, les premiers considèrent que la 

supériorité des experts dans les tâches de rappel immédiat repose sur leur capacité à conserver 

l’information en mémoire à court terme au cours de la tâche. Au contraire, Chi (1978), sur la base 

de la différence du contenu de la base de connaissances entre adultes et enfant et de la différence de 

performance de l’un ou l’autre groupe dans les deux tâches proposées, nie l’intervention de la 

mémoire à court terme au cours de la performance.  

L'absence d’implication de la mémoire à court terme dans les performances des experts a été 

confirmée par d'autres travaux qui ont montré que les experts ne sont pas influencés par des tâches 

d'interférence (Charness, 1976 ; Frey et Adesman, 1976). Les tâches d’interférence sont des tâches 

intercalées entre la phase d’encodage et la phase de rappel, dont on fait l’hypothèse qu’elles vident 

le contenu de la mémoire de travail. Aussi, Charness (1976) a modifié l'épreuve de De Groot (1965, 

1966 ; Chase et Simon, 1973) en ajoutant une tâche d'interférence. Au lieu de demander aux sujets 

experts de rappeler la position des pièces immédiatement après avoir vu leurs positions, l'auteur a 

retardé le rappel de 30 secondes et a demandé entre-temps aux sujets d'exécuter des tâches 

d'addition de chiffres. Les résultats montrent que l'interposition de tâches d'interférence n'a induit 

aucune différence significative dans la performance de rappel libre. En conséquence Charness 

(1976) suggère, contrairement à Chase et Simon (1973), que les connaissances spécifiques ne sont 

pas conservées en mémoire à court terme et que la performance des experts s’explique par une 

récupération directe des connaissances stockées en MLT, ce qui les met à l’abri des interférences. 
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3. Les travaux empiriques sur les connaissances déclaratives et procédurales des experts en 

sport 

Dans la littérature, deux paradigmes de recherches ont été généralement privilégiés pour 

analyser le rôle des connaissances dans la performance des experts. Le premier paradigme examine 

les connaissances de l’expert sur le terrain en utilisant des protocoles verbaux (Mc Pherson, 1999 ; 

Sève, Saury, Theureau & Durand, 2006). La finalité de ces travaux est de déterminer la nature des 

connaissances des sportifs et leurs élaborations lors de la réalisation d’une performance sportive. Le 

second paradigme vise à examiner en laboratoire, comment les connaissances sont mobilisées dans 

des tâches de rappel, de reconnaissance, de jugement de similarité et de prise de décision (Laurent, 

Williams, Ward & Ripoll, 2005 ; Poplu & Ripoll, 2004 ; Zoudji & Thon, 2003) et dans des tâches 

d’anticipation et de prédiction de la direction des trajectoires (Williams & Ward, 2005).  

 

3.1. Les connaissances déclaratives et procédurales des experts en situation de terrain 

La plupart des études qui ont investi le domaine sportif en utilisant le premier paradigme ont 

comparé les connaissances déclaratives de sujets experts et novices dans diverses disciplines 

sportives tels que, le Basket-ball (French & Thomas, 1987), le tennis (Mc Pherson & Thomas, 

1989), le football (Williams & Davids, 1995). Certains de ces travaux ont exploité des 

questionnaires à choix multiples (par ex : French & Thomas, 1987) ou des entretiens d’auto 

confrontation (par ex : Williams & Davids, 1995) pour évaluer les connaissances sur le sport 

concerné. Les principaux résultats permettent une synthèse en trois points : 1) les experts possèdent 

plus de connaissances sur le sport concerné que les novices, 2) il existe une différence dans 

l’organisation de ces connaissances, 3) les experts établissent plus de liens entre les diverses 

connaissances que les novices.  

D’autres études ont eu recours à des verbalisations provoquées afin d’examiner le contenu et  

des connaissances déclaratives relatives à la discipline sportive. Pour évaluer ces connaissances sur 

le tennis (Mc Pherson & Thomas, 1989) et le Badminton (French, Werner, Rink, Taylor & Hussey, 

1996), les auteurs ont conçu une technique nommée « point interview ». Les participants 

effectuaient un match d’entraînement. Au cours de celui-ci, chaque sportif est interrompu entre 

chaque point, et confronté à sa production le plus tôt possible. Il est invité à expliciter ses pensées 

élaborées au cours du point à l’aide de la question « à quoi avez-vous pensé en jouant ce point ? ». 

Les entretiens  sont enregistrés avec un magnétophone et retranscrits verbatim. 

Ces commentaires verbaux révèlent des connaissances conceptuelles qui correspondent bien à 

des savoirs tactiques sur l’activité. Par exemple, l’expert en football indique qu’il a aperçu son 

adversaire trop loin du but (concept de situation), qu’il décide de gagner le duel (concept de but) 

tout en exécutant un dribble de l’adversaire (concept d’action). Les concepts déclarés par le 

débutant sont en comparaisons, plus pauvres. Tout se passe comme si celui-ci cherchait simplement 

à se débarrasser de la balle et à trouver un partenaire pour lui faire une passe. Les concepts de 

l’expert sont aussi associés de manière remarquable. Ils sont liés par des connecteurs qui peuvent 

être les conjonctions « si », « puisque » ou des prépositions, « de telle sorte que », « à cause de ». 

Les auteurs trouvent dans le discours de l’expert jusqu’à trois types de concepts unis par deux 

connecteurs. Le concept de situation décrit les conditions de jeu « si je suis dans telle situation » qui 

induise le but de l’action à entreprendre « alors je dois envisager telle réponse » et les moyens pour 

y parvenir « en jouant tel coup ». La nature et le degré de complexité de ces connaissances 

mobilisées semblent cependant être étroitement dépendants des délais de réponse offerts à l’acteur.  

En prolongement de ces travaux, Vom Hofe (1991) a étudié le type d’activités cognitives mis 

en œuvre lors d’une tâche de prise de décision en football. L’expérience consistait à indiquer la 

meilleure solution de passe dans une situation tactique mettant en jeu des attaquants et des 

défenseurs. L’auteur met en évidence que les réponses produites sous pression temporelle (i.e., dans 

la seconde) sont bien expliquées par des habiletés perceptives (e.g., celles qui sont engagées 
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notamment dans le processus de rotation mentale). En revanche, lorsque davantage de temps est 

laissé au joueur (i.e., 20 secondes) pour trouver des solutions valides supplémentaires, des habiletés 

cognitives plus sophistiquées, mesurées par un test de mémoire et aussi, par un test d’évocation de 

connaissances déclaratives concernant le football, sont mises en jeu (e.g., un questionnaire dans 

lequel les tâches de chaque poste doivent être reconnues). Cette expérimentation indique que l’étude 

de la nature des connaissances déclaratives (i.e., conceptuelles) mises en jeu lors du mouvement, 

nécessite de prendre en compte les délais de réponse qui sont offerts à l’acteur. De plus, avant de 

pouvoir considérer que les connaissances retenues structurent le mouvement, il faut avoir des 

arguments permettant de croire qu’elles jouent un rôle causal dans la performance (Allard, Deakin, 

Parker & Rodgers, 1993).  

Ces différents travaux, qui laissent une large part aux processus déclaratifs, dans la définition 

des déterminismes de la prise de décision, se sont, dans la même logique, très fortement appuyés sur 

la mise en œuvre de protocoles verbaux. La segmentation des rapports verbaux a été utilisée afin 

d’identifier les connaissances déclaratives des experts dans diverses activités comme le base-ball 

(Nevett & French, 1997), le football (Garbarino, Esposito et Billi, 2001) ou le tennis de table (Sève, 

2004). 

 

4. Les travaux empiriques sur les connaissances des experts en situation de laboratoire 

En prolongement des travaux réalisés sur le terrain pour appréhender les connaissances des 

experts dans diverses activités sportives, des études ont été entreprises en laboratoire pour 

déterminer la nature et le format de ses connaissances qui facilitent les processus de rappel, de 

reconnaissance et de prise de décision lors de la perception d’un stimulus (Williams & Ward, 1993 ; 

Laurent, Williams, Ward & Ripoll, 2006 ; Poplu & Ripoll, 2003 ; Zoudji & Thon, 2003). 

Pour identifier la nature des connaissances chez les experts, Ripoll (1979) a étudié les 

capacités de rappel de sujets de trois niveaux différents (experts, intermédiaires, novices) dans 

l’analyse de phases de jeu dynamique de basket-ball présentées sur vidéo. Les sujets ont commencé 

par observer des séquences de jeu pendant 5 secondes, puis ils devaient reproduire les 

emplacements successivement occupés par les joueurs, les trajets de balle et les déplacements des 

joueurs.  

De même que le jeu d’échecs, l’analyse comparé des quantités de rappel par paramètre montre 

que celui-ci est d’autant plus important qu’il concerne par ordre croissant : 1) les informations 

statiques relatives aux emplacements des joueurs, 2) les informations dynamiques, parmi lesquelles 

on distingue celles, concernant les trajectoires de balles et celles et concernant les déplacements des 

joueurs. Ces résultats sont révélateurs des opérations sélectivement mises en jeu par les sportifs 

selon leur niveau d’expertise. En effet, les novices privilégient essentiellement les informations 

statiques (35%) et à un moindre degré, les informations dynamiques concernant la trajectoire de 

balle (23,6%). Les déplacements des joueurs sont eux, systématiquement ignorés (2,25%). Tandis 

que l’analyse des stratégies de restitution chez les experts montre, que ces derniers adoptent une 

stratégie inter événementielle. L’auteur conclut que la stratégie inter événementielle rend compte de 

la capacité à décoder le lien qui régit l’ensemble des déplacements et à appréhender la structure 

interne de l’information présentée. 

 

5. Les différents paradigmes utilisés pour l’identification des connaissances expertes. 

Différents paradigmes expérimentaux ont été couramment utilisés en psychologie du sport  

pour identifier et évaluer les connaissances des experts. Les scientifiques demandent explicitement 

ou implicitement aux sujets de verbaliser leur action ou de rappeler ou reconnaître un contenu déjà 

présenté antérieurement.  Les principales techniques employées sont: les tâches de rappel, de 

reconnaissance, d'amorçage, de prise de décision ou de jugement de similarité.   

L'un des premiers paradigme expérimental fût celui du rappel qui consiste à évaluer l'habileté 

de la mémoire, et ainsi de tester si l'expertise repose sur le développement de mécanismes 
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spécifiques de rétention et/ou d'activation de l'information mémorisée soit en mémoire immédiate 

soit en mémoire à long terme. Il a  été utilisé pour la première fois par Chase et Simon (1973) sur 

les jeux d'échec. Les auteurs présentent à des sujets de différents niveaux d'expertise, pendant 5 s, 

une configuration de jeu, qui peut être structurée ( qui  

répond à une logique interne de l'activité) ou non structurée (aucune signification de jeu). 

Après un temps très bref (5 à 10 secondes), on demande aux sujets de reproduire la configuration 

sur un autre échiquier vide. Les résultats montrent des différences significatives entre les experts et 

les novices, seulement pour les configurations structurées. Dans cette condition, les experts sont 

plus performants. Les auteurs suggèrent que les experts présentent en mémoire des connaissances 

structurées spécifiques à leur domaine. 

Le paradigme de rappel a également été  exploité dans l’analyse des sports collectifs : basket-

ball (Allard, Graham et Paarsalu 1980 ; Allard et Burnett, 1985 ; Ripoll 1979 ; Starkes, et coll., 

1994), hockey sur gazon (Starkes et Deakin, 1984), volley-ball  (Borgeaud et Abernethy, 1987), 

football (Vom Hofe, 1984 ; Williams et Davids 1995 ; Williams et al, 1993).  

Nous illustrons ce paradigme à travers l'étude d'Allard et al (1980b). Ces auteurs ont 

appréhendé l'effet de la structure sur la performance de rappel. Dans une expérience 

complémentaire à la précédente, on demande à des sujets de différents niveaux de pratique de 

rappeler sur diapositives des situations de jeu de  basket-ball exposées très brièvement. Seule la 

moitié des diapositives représentent un système de jeu structuré. Les situations de jeu structurées 

correspondent à des phases de jeu offensives, alors que les situations non structurées 

correspondaient à des phases de jeu arrêtées. Les résultats montrent que la différence entre expert et 

novice n’est observable que pour les présentations structurées. Suite à ces résultats, les auteurs ont 

voulu savoir si l’incapacité relative des athlètes novices pour traiter efficacement l’information 

présentée en vidéo tenait exclusivement à une limitation fonctionnelle quantitative.  

Trop d’information étant présentées dans une durée réduite ou qualitative et résultant de 

l’inadéquation des stratégies de traitement de l’information elles-mêmes. Pour répondre à cette 

question, une seconde étude sur l’influence de présentations successives de l’information sur la 

performance de rappel a été réalisée.  

Reprenant la méthodologie présentée précédemment, les sujets pouvaient modifier leur 

analyse au cours de cinq présentations successives en : 

1. Ajoutant de nouvelles informations : 

2. Supprimant des informations erronées ; 

3. Conservant les informations précédemment rappelées ; 

Les résultats de cette épreuve montre globalement, que l’apport d’informations 

complémentaire est d’autant plus efficace que les sujets sont experts. Ces résultats plaident en 

faveur d’une limitation résultant autant de l’inefficacité qualitative des capacités opératoires mises 

en jeu que d’une insuffisance quantitative dépendant du temps d’expositions réduit. Ils révèlent, en 

outre la nécessité d’adapter le message vidéo au niveau d’expertise de l’observateur et contribue, à 

expliquer la relative inadéquation du message audio-visuel en début d’apprentissage. 

Ces résultats ont été corroborés par Garland et Barry (1991), en situation de football. Ces 

auteurs ont essayé d’explorer  le mode de stockage des connaissances en mémoire chez des 

footballeurs experts. Les auteurs ont présenté trois situations de jeu en football à des sujets experts 

durant 30 secondes. Entre la disparition de l’image et le rappel, les sujets devaient exécuter une 

tâche de comptage à rebours, à haute voix pendant 30 secondes. À l’instar de l’expérience de 

Charness (1976) au jeu d’échec, les résultats ont révélé que la tâche interférente et sans effet chez 

les joueurs experts. Ainsi les résultats confirment que les informations prélevées au cours de la 

phase d’acquisitions ne sont pas conservées en mémoire à court terme chez l’expert, mais sont 

accessibles directement en mémoire à long terme. Comme Chi, Logan (1988a, 1988b) ont expliqué 

le fonctionnement efficace des sujets experts par le fait que ces derniers récupèrent les 

connaissances spécifiques directement disponibles dans la mémoire à long terme. Ces auteurs 
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ajoutent que ce processus est automatique à partir du moment où il est constitué par une opération 

unique assurant un accès direct aux solutions stockées en mémoire à long terme. En conséquence, à 

un certain niveau d’expertise, la réponse est directement évoquée à partir de la présentation de la 

situation.  

Poursuivant dans cette lignée, Williams et al (1993), on étudier  l’effet de l'expertise en 

utilisant le paradigme de reconnaissance pour évaluer la sensibilité des joueurs de football experts à 

la cohérence des situations et plus particulièrement à l'organisation structurale. Des footballeurs 

experts et novices ont visionné un film de séquences de jeu dynamique structurés et non structurés 

présentées sur un écran vidéo pendant 10 secondes. On demandait ensuite aux participants de 

reconnaître les séquences de jeu présentées précédemment. Les principaux résultats révèlent un 

effet de l’expertise, un effet du type de situation ainsi qu’une interaction entre ces deux facteurs. 

Les experts sont capables de reconnaître un nombre de séquence supérieure à celui des novices, 

mais uniquement lorsque les situations sont structurées. Dans le cas de situations non structurées, 

les performances entre experts et novices sont de même ordre. Pour les auteurs, la performance 

supérieure des experts dans le cas des situations  

structurées est liée à l’organisation des connaissances en mémoire à long terme. De plus, une 

base de connaissances plus riche leur permet une identification rapide de la situation de jeu. Enfin, 

les auteurs suggèrent que les experts possèdent un plus grand nombre de "concepts" qui leur permet 

de trouver des informations stockées en MLT. 

En prolongement de ces travaux sur la structuration des connaissances chez les experts, 

Laurent, Kehlhoffner & Ripoll (2000) ont testé les modalités d’activation de ces connaissances chez 

des joueurs experts. Des basketteurs experts et des novices devaient reconnaître des configurations 

de jeu schématiques structurées et non-structurées, qui étaient présentées pendant 4 secondes au 

cours de la phase d’étude. Après un délai de 2 secondes, ces situations étaient à nouveau présentées, 

soit à l’identique, soit après avoir subi une rotation de 90° par rapport à la première présentation.  

Dans cette étude, les auteurs ont non seulement mesuré le taux de réponses correctes, mais, 

afin de rendre compte de la logique interne des situations de sports collectifs caractérisées par une 

forte pression temporelle, ils ont également utilisé la variable, temps de réponse. Les résultats 

confirment la supériorité des experts sur les novices dans la reconnaissance des situations de jeu. De 

plus, les réponses des experts sont plus rapides que celles des novices dans toutes les conditions, 

plus  particulièrement, lorsque la situation étudiée et la situation test sont identiques et structurées. 

Enfin, la rotation de 90°de la configuration entre la phase d’étude et la phase test influence le temps 

de réponse des deux groupes.  

Ces résultats suggèrent que le traitement perceptif (i.e., traits physiques) est un élément 

important du traitement des experts. Selon les auteurs, les connaissances renvoient à des formes 

familières au système perceptif et non à la signification des situations. Autrement dit, elles seraient 

définies à un niveau assez périphérique, sous un format perceptif. Cependant, Laurent et al, (2000) 

ajoute que le niveau de "mapping” (i.e., processus de mise en correspondance des éléments de la 

situation cible et de la situation source) chez les experts est à la fois sémantique (i.e., découle de la 

logique déterminant les relations entre les éléments de la structure) et perceptif (i.e., découle de 

l’organisation physique des différents éléments qui composent une structure). La composante 

sémantique est nécessaire mais pas toujours suffisante et le traitement physique est complémentaire. 

Dans le cadre de leur étude sur le basket, Ripoll et al. (2001) on mis à jour la supériorité des 

joueurs experts lors d'une tâche de jugement de similarité, mais uniquement dans la condition 

structurée. Cependant, les situations non structurées ne correspondent pas à des phases de jeu 

arrêtées, mais à des situations de jeu offensives créées par des entraîneurs de  

Façon "incohérentes" par rapport aux organisations habituellement rencontrées en basket-ball 

et qui répondent à la logique interne de l'activité (i.e., attaquants et défenseurs occupent des 

positions incohérentes ne leur permettant pas d'assumer leur rôle respectif). Cette étude a permis 

non seulement de reproduire les résultats obtenus lors des précédents travaux mais également de 
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souligner l'importance de l'organisation structurale dans l'expression de l'expertise cognitive. En 

effet, dans cette étude, les situations non-structurées sont organisées de façon cohérente alors que 

les situations non cohérentes ne le sont pas. Autrement dit, ce n'est pas la nature des situations qui 

est manipulée, mais la cohérence de l'organisation structurale, c'est-à-dire, la signification qui en 

découle. Cette manipulation ainsi que les résultats obtenus par Ripoll et al (2001), permettent de 

consolider l'hypothèse selon laquelle, l'organisation structurale des éléments, qui constituent une 

configuration joue un rôle fonctionnel essentiel. Au regard de l'ensemble de ces études, 

l'organisation structurale des éléments semble jouer un rôle fonctionnel primordial alors que 

certaines informations locales ne semblent pas indispensables en ce sens, que l'expression de 

l'expertise ne dépend pas de leur disponibilité. 

 

6. Conclusion  
Les travaux sur l’expertise cognitive ont défini une nouvelle approche en décrivant la  

supériorité des experts sur les novices comme un avantage perceptif. En prolongeant cet axe de 

recherche, de  nombreux auteurs ont élaboré des propositions théoriques visant à définir l’influence 

des connaissances préalables sur les processus perceptifs mis en œuvre par les experts (Gobet & 

Simon, 1996a, 1996b).  L’objectif principal des recherches expérimentales présentées ici était de 

montrer comment l’interaction entre les connaissances et les processus perceptifs des experts 

constitue un fondement pour l’expression de l’expertise. Nous présenterons, un récapitulatif des 

principaux résultats soulignant la richesse du répertoire des connaissances des experts.  

Notre approche, précise le rôle des connaissances dans l’expression de l’expertise. Parmi les 

modèles proposés par la psychologie pour rendre compte de la suprématie des experts sur les 

novices dans leur domaine de compétence spécifique, certains confèrent un rôle privilégié au 

contenu de la base de connaissance (Ericsson et Lehmann, 1996 ; Gobet, 1998). En effet, le modèle 

de la base de connaissance affirme que les experts acquièrent des connaissances spécifiques, riches 

et structurées au cours de leurs nombreuses années de pratique. Ces bases de connaissances leur 

permettent d’évoquer, de rappeler et de reconnaître un grand nombre de situations (Chase et Simon, 

1973a ; 1973b ; Chi, 1978 ; Chi, Glaser, et Rees, 1982).  

Par ailleurs, différents résultats expérimentaux ont montré qu'il existe une relation très étroite 

entre le niveau d'expertise et la capacité de rappel ou de reconnaissance de situations de jeu 

structurées chez les experts (De Groot, 1965 ; 1966 ; Chase et Simon, 1973a ; Allard et al, 1980 ; 

Ripoll et al, 1999). Au delà, de l’aspect quantitatif des connaissances spécifiques au domaine dont 

disposerait l’expert pour reconnaître des situations ou prendre des décisions, les auteurs insistent 

également sur les aspects qualitatifs, c’est-à-dire la structuration des informations stockées en 

mémoire. En résumé, la théorie des bases de connaissances postule que les performances de l’expert 

sont dues à la quantité et à l'organisation des connaissances dans la MLT. Les experts peuvent se 

rappeler une grande quantité d’items. En effet, au lieu de stocker ces items dans la MT, les experts 

arrivent à solliciter directement ces items dans la MLT. Dans les situations de prise de décision, ils 

constituent une solution prête et satisfaisante pour identifier l’action pertinente ou pour répondre. 

En d’autres termes, les  

experts possèdent des connaissances conceptuelles spécifiques directement opérationnelles 

stockées en MLT (Glaser et Chi, 1988).  
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RESUME : 

Depuis l’indépendance, les textes  officiels algériens, dans le cadre de la création d’un homme 

nouveau dans une société nouvelle, encouragent l’émergence de talents dans le domaine sportif. 

Ainsi ont été tracés les objectifs de l’atteinte de la perfection et de l’excellence sportive. En 

continuité de ce projet, l’on assiste ces dernières années à l’installation de lycées sportifs : 

pépinières de jeunes talents. Pourtant, les ambitions étatiques ne sont pas suivies des résultats 

escomptés: de tels résultats sont restés en décalage  par rapport aux  avancées sportives  notées dans 

les sociétés développées. C’est que  l’excellence sportive n’est nullement un épiphénomène mais est 

la résultante de la préparation progressive de  l’ensemble de la société. Celle-ci doit  être 

suffisamment sensibilisée au côté créatif de l’être humain. Ceci est pour, entre autres, mettre tous 

les moyens en œuvre afin d’encourager les dispositions individuelles tant intellectuelles que 

physiques. Est-ce le cas de la société algérienne ? Peut-on dire que toute difficulté est aplanie pour 

assoir véritablement  un programme de  formation de talents englobant  des préoccupations  tant 

culturelles, qu’humaines, et matérielles ? L’étude  exposée propose de faire l’état des lieux   

destinés au déploiement du sport.   

 

MOTS CLES : Expression corporelle, corps, société, créativité, culture, représentations, société.   

  

PROBLEMATIQUE  

 

A considérer  la gamme des sports extrêmes qui élargissent sans cesse le champ des 

possibles de l'organisme de l'être humain, on ne peut que constater le degré d'avancement  des 

sociétés avancées quant à la maîtrise de l'homme sur son environnement naturel. Mais alors que 

dans ce type  de sociétés, les activités  physiques  et  sportives  étant d'un haut niveau d'avancement 

permettent au corps l'accès à un haut niveau technico-tactique conduisant  sans cesse l'individu vers 

la découverte du monde et de soi, on se demande quelle peut être la situation en Algérie ?Il est 

indéniable que la stimulation des talents sportifs  ne peut être laissée au hasard mais doit prend sa 

source dans les conditions matérielles favorables à l’échelle de la population et ce, depuis le bas 

âge. Mais  pour avoir été largement dénoncées, nous ne reviendrons sur les insuffisances  

d’infrastructures sportives en Algérie. En revanche, nous nous questionnons sur les dispositions 

personnelles quant à la créativité sportive alors que l’Algérien est concerné par un statut du corps de 

type ancien. En effet, pour la recherche scientifique sur la créativité en matière de sport et 

d’excellence sportive, il ya un préalable nécessaire à savoir l’étude de la place qu’occupe le corps 

en société ainsi que les représentations y afférentes. Si  l'Algérien n'a pas accès à une liberté totale 

de son corps exigible pour le geste sportif allant jusqu'au bout, comment pourrait-il atteindre 

l'excellence sportive souhaitée dans le cadre de la créativité sportive et du progrès social dans tous 

les domaines ? Dans  quelle  mesure  peut-on espérer un épanouissement personnel en mesure de 

déboucher sur l'efficacité de l'homme engagé dans la voie d'améliorer sa qualité de vie et de 

participer ainsi à la construction d'un cadre de vie meilleur pour l'ensemble de la société? Ainsi, la 

problématique du corps dans la société algérienne se pose pleinement. Cela est surtout en ce qui 

concerne la génération des jeunes confrontés qu'ils sont aux exigences de leur adaptation   à un 

univers mondial en mouvements incessants alors qu'ils buttent parallèlement à un corps incrusté 

dans un système de références psychosociales  caduques. En l’absence de la révision de la position 

du corps en Algérie, il est à penser que la jeunesse, cette force vive de la nation, est plutôt porteuse 
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d'un corps allant dans le sens contraire de l'autonomie et de l'expression corporelle ainsi que  des 

innombrables avantages qui pourraient en découler au niveau individuel (pouvoir s'exprimer 

physiquement, mentalement et spirituellement)  comme au niveau social.  

 

METHODOLOGIE 

  Notre exposé est issu d’une étude en psychologie sociale sur les freins socioculturels à 

l’expression corporelle en Algérie. Ceci a été durant l’année 2009-2010. En relation avec la 

créativité sportive, nous retenons ici des résultats à  deux questions liées au degré d’acceptation des 

catégories d’activités physiques et sportives. Ceci a été dans le but  d'évaluer leur degré différentiel 

d'acceptation en fonction des conditions dans lesquelles le corps se trouve engagé selon qu'il s'agit 

de tel ou tel type d'activité physique ou sportive. L’enquête s’étant déroulée par questionnaire a eu 

lieu à Alger. Ainsi,486 sujets dont 242 femmes et 244 hommes ont été interrogés. Nous avons 

utilisé pour l’étude des représentations sociales les variables sexe, niveau d’instruction et l’âge en 

vue de recueillir des tendances statistiquement significatives.  

 

RESULTATS  DE L’ENQUETE  

Question n°1: «Si vous pensez  qu'il y a des sports féminins qui portent atteinte à la culture locale, 

précisez lesquels» 

 

Tableau n°1: Corrélation entre la question: «Si vous pensez  qu'il y a des sports féminins qui 

portent atteinte à la culture locale précisez lesquels» et le sexe. 

Sexe 

 

Réponses 

Homme

s 
Femmes Total & % 

Sports féminins touchant à 

la culture locale 

138   

56.56% 

139   

57.44% 
277                     57.00% 

Tous les sports 
62     

25.41% 

37     

15.29% 
99                       20.37% 

Natation 
112   

45.90% 

113   

46.69% 
225                     46.30% 

Gymnastique 
88     

36.07% 

65     

26.86% 
153                     31.48% 

Athlétisme 
84     

34.43% 

65     

26.86% 
149                     30.66% 

Patinage artistique et 

danses 

70     

28.69% 

50     

20.66% 
120                     24.69% 

Sports collectifs 
86     

35.25% 

63     

26.03% 
149                     30.66% 

Sports de combat 
75     

30.74% 

57     

23.55% 
132                     27.16% 

Total & % 
244      

100% 

242      

100% 
486                        100% 

 

 Nous constatons d'abord que parmi l'ensemble de l'effectif, 57% de sujets sont d'avis que le 

sport féminin porte atteinte à la culture algérienne. Cette position est représentée par 56,56% 

d'hommes et 57,44% de femmes. Ainsi, ces taux retenus ne sont pas différentiateurs des sexes: la 

femme autant que l'homme, voire un peu plus que ce dernier, se montre préoccupée à sauvegarder  

les valeurs sociales en cours. Nous observons ensuite qu'il est un nombre assez considérable de 
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personnes soit,  20,37% de l'effectif global dont participent 25,41% d'hommes et 15,29 % de 

femmes ayant  une vision  globalement négative  sur le sport. Il s'agit de la catégorie de personnes 

qui considèrent qu'en général le sport actuel est né de contrées non algériennes  et qu'il comporte de 

ce fait beaucoup d'aspects qui le rendent impraticable en Algérie: il s'agit non seulement de 

l'ensemble des sports dits féminins mais également des sports dits masculins individuels (tels que la 

boxe, l'athlétisme, l'haltérophilie, etc.) et ceux collectifs. Une telle logique s'appuie sur le port du 

corps (tenue sportive, contacts charnels proches entre les partenaires de sexes différents, etc.). 

 A côté de cette tendance globalisante et négative vis-à-vis des activités physiques et 

sportives sans distinction  aucune, il est une grande partie de sujets qui ont plutôt une attitude 

sélective en nommant selon eux les catégories de sports qui génèrent à des degrés variables des 

atteintes aux valeurs socioculturelles  algériennes . Ce  sont surtout les sports où le corps féminin est 

le plus dévêtu qui sont perçus comme porteurs de danger: ainsi, la natation acquiert la première 

place en représentant le taux le plus fort soit,   46,30% de l'ensemble de l'effectif dont participent 

45,90% d'hommes et 46,69% de femmes. 

          Après la natation, vient ensuite la gymnastique qui est citée comme défavorable  dans  le  

domaine  du  corps  féminin. Cela est dans le taux global de 31,48% dont 36,07% d'hommes et 

26,86% de femmes. On constate ici un écart entre les taux enregistrés par chacun des sexes. Cela est 

sans doute parce que les femmes pensent que le collant enveloppe suffisamment le corps féminin 

(avec la réserve qu'il ne soit pas transparent) alors que les hommes sont plus rigoureux en pensant 

surtout à  la  gestuelle qui étale trop le corps féminin. 

 Viennent ensuite les catégories de sports qui montrent le corps dans des positions peu 

acceptables tout en mettant en relief des segments du corps. Il en est ainsi de l'athlétisme et des 

sports collectifs: chacun d'eux est cité dans 30,66%. Les sports de combat viennent en avant 

dernière position et ne provoque le rejet que chez 27,16% de l'effectif global dont 30,74% 

d'hommes et 23,55% de femmes. Cela est sans doute parce que dans la plupart de ces sports (judo, 

karaté, etc.) le corps féminin portant le kimono est enfoui dans ce vêtement, mais aussi, ces 

catégories de sports permettent au corps de se défendre en cas d'agression impromptue. Il est 

paradoxal de constater que  le patinage artistique et la danse qui mettent en évidence le corps 

viennent en dernière position représentant ainsi le taux le plus faible soit 24,69% dont 28,69% 

d'hommes et 20,66% de femmes. Mais le paradoxe n'est qu'apparent: comme nous aurons l'occasion 

de le préciser plus en détails, cette sorte d'activité physique est perçue comme assez acceptable pour 

la femme puisqu'elle entre dans le cadre des sports considérés comme féminins. 
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Tableau n°2: Corrélation entre la question: «Si vous pensez  qu'il y a des sports féminins qui 

portent atteinte à la culture locale» et l'âge. 

 

Age 

 

 

 

Réponses 

18-30 

ans 

30-52 

ans 
+52 ans Total & % 

Sports féminins touchant à 

la culture locale 

127   

68.65% 

136   

50.37% 

14     

45.16% 

277           

57.00% 

Tous les sports 
45     

24.33% 

50     

18.52% 

4       

12.90% 

99             

20.37% 

Natation 
108   

58.38% 

104   

38.52% 

13     

41.94% 

225           

46.30% 

Gymnastique 
73     

39.46% 

74     

27.41% 

6       

19.36% 

153           

31.48% 

Athlétisme 
72     

38.92% 

71     

26.30% 

6       

19.36% 

149           

30.66% 

Patinage  et danses 
54     

29.19% 

60     

22.22% 

6       

19.36% 

120           

24.69% 

Sports collectifs 
131   

38.92% 

210   

25.93% 

25     

22.58% 

149           

30.66% 

Sports de combat 
59     

31.89% 

67     

24.82% 

6       

19.36% 

132           

27.16% 

Total & % 
185      

100% 

270      

100% 

31        

100% 

486              

100% 

 

 Une vue d'ensemble permet de constater que quelle  que soit la catégorie des pratiques 

physiques et sportives, plus la classe d'âge est jeune et plus elle est d'avis que la pratique de la 

femme porte atteinte aux normes locales. Ainsi, on note que  68,65% des jeunes de 18à 30 ans 

pensent que  le sport féminin en général  est porteur de ce danger. Cette position baisse en 

fréquence chez les 30-52 ans pour représenter 50,37% et diminue encore chez les plus de 52 ans en 

étant à 45,16%. De même, la réponse «tous les sports» stigmatisant d'un bloc toute la panoplie du 

sport moderne est plus fréquente chez la classe d'âge de 18-30 ans où elle représente  24,33%.  Elle  

se  résorbe  chez  les  individus de 30-52ans en étant de 18,52% et décroît visiblement chez les plus 

de 52 ans où elle n'est plus que de 12,90%. Ainsi, la lecture du tableau présenté montre que les 

jeunes générations et surtout celle des 18-30 ans sont particulièrement préoccupées par le sport 

censé faire déboucher le corps vers une sorte d'autonomie incontrôlable qui pourrait conduire la 

femme à violer les frontières symboliques mais efficaces  établies par consensus social. 

Schématiquement, on dirait qu'étant   plus empêtrés dans le permis et l'interdit d'allure religieuse, 

les jeunes (plus que les sujets des tranches d'âge plus anciennes) perçoivent plus ou moins fortement 

que  la présence  des femmes algériennes dans les stades, dans les tournois et dans les jeux sportifs 

internationaux condamne la société algérienne à se dissoudre en tant que société spécifiquement 

arabo-musulmane. Si par contre, la génération plus ancienne paraît ici relativement plus conciliante 

entre sport et valeurs originelles c'est en raison de ce que pour elle  le sport peut être un  vecteur de 

progrès pour peu que les mentalités des algériens puissent évoluer véritablement. En tout cas, on 

retient ici que de nombreux sports, quand il s'agit du corps féminin, sont stigmatisés en premier lieu 
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par la jeune génération et en second lieu par la génération moyenne. La génération ancienne 

n'intervient que secondairement après celles-ci. 

 

Tableau n°3: Corrélation entre la question: «Si vous pensez  qu'il y a des sports féminins qui 

portent atteinte à la culture locale précisez lesquels» et le niveau d'instruction. 

 

Niveau d’instruction 

 

 

 

Réponses 

Moyen 
Seconda

ire 

Universi

taire 
Total & % 

Sports féminins touchant 

à la culture locale 

86     

63.70% 

116   

56.04% 

75     

52.08% 

277           

57.00% 

Tous les sports 
34     

25.19% 

36     

17.39% 

29     

20.14% 

99             

20.37% 

Natation 
73     

54.07% 

88     

42.51% 

64     

44.44% 

225           

46.30% 

Gymnastique 
46     

34.07% 

64     

31.40% 

43     

29.17% 

153           

31.48% 

Athlétisme 
51     

37.78% 

60     

28.99% 

38     

26.39% 

149           

30.66% 

Patinage  et danses 
38     

28.15% 

46     

22.22% 

36     

25.00% 

120           

24.69% 

Sports collectifs 
49     

36.30% 

60     

28.99% 

40     

27.78% 

149           

30.66% 

Sports de combat 
43     

31.85% 

53     

25.60% 

36     

25.00% 

132           

27.16% 

Total & % 
135      

100% 

207      

100% 

144      

100% 

486              

100% 

 

 Nous constatons que d'une manière générale, plus le degré d'instruction est élevé et moins le  

sport féminin est assimilé à une atteinte aux spécificités culturelles algériennes. Pourtant, ces 

différences enregistrées n'accusent pas d'un grand écart laissant entrevoir des tendances différentes 

ou opposées. Il s'agit seulement de degré d'acceptation des sports relativement plus accentué chez 

les sujets de niveaux secondaire et surtout supérieur. Ainsi, la réponse générale relative à l'existence 

des sports féminins qui portent atteinte  aux normes locales  est représentée par 63,70% de sujets de 

niveau moyen, par 56,04% d'individus de niveau secondaire: les sujets de niveau supérieur donnent 

ici un taux à peine plus inférieur soit, 52,08%. Toujours est-il que pour les trois niveaux d'études 

considérés, parmi les sports à forte teneur négative la natation se place en premier, puis vient la 

gymnastique à laquelle fait suite  l'athlétisme et les sports collectifs. 
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Question n°2: «Si vous pensez  qu'il y a des sports masculins qui portent atteinte à la culture locale  

précisez lesquels» 

 

Tableau n°4: Corrélation entre la question: «Si vous pensez  qu'il y a des sports masculins qui 

portent atteinte à la culture locale, précisez lesquels» et le sexe. 

 

 Sexe 

 

Réponses 

Homme

s 
Femmes Total & % 

Sports masculins touchant à la 

culture locale  

57     

23.36% 

50     

20.66% 

107                        

22.02% 

Tous les sports 
18       

7.38% 

14       

5.79% 

32                            

6.59% 

Natation 
41     

16.80% 

33     

13.64% 

74                          

15.23% 

Gymnastique 
22       

9.02% 

23       

9.51% 

45                            

9.26% 

Athlétisme 
29     

11.89% 

17       

7.03% 

46                            

9.47% 

Patinage artistique et danses 
20       

8.20% 

23       

9.50% 

43                            

8.85% 

Sports collectifs 
23       

9.43% 

16       

6.61% 

39                            

8.03% 

Sports de combat 
27     

11.07% 

22       

9.09% 

49                          

10.08% 

Total & % 
244      

100% 

242      

100% 

486                           

100% 

  

 Dès lors qu'il s'agit du sport masculin les taux chutent d'une manière caractéristique. Cette 

chute donne l'impression que c'est surtout le sport chez la femme qui est perçu comme risque 

d'atteinte aux normes locales. Ainsi, seule une minorité de sujets soit,   22,02% de l'ensemble de 

l'effectif considère que le sport masculin porte atteinte à de telles normes. Cette tendance est 

partagée selon des taux voisins par les hommes qui représentent   23,36% et par les femmes qui 

chiffrent 20,66%. De même, rares sont les individus des deux sexes qui rejettent d'un bloc tous les 

sports. Il est question d'un taux de 6,59% dont participent 7,38% d'hommes et 5,79% de femmes. Le 

sport qui est représenté selon le taux le plus élevé concerne la natation désignée par le chiffre global 

de 15,23% dont 16,80% de voies masculines et 13,64% de voies féminines. Les autres types de 

sports sont représentés selon des taux  dispersés  et faibles et sont le fait de personnes concernées 

par la logique que nous avons précisée antérieurement et selon laquelle la plupart des catégories du 

sport moderne ne conviennent pas à la culture locale soit parce qu'elles mettent les corps dans un 

contact charnel trop étroit (sports de combats), soit parce qu'elles attisent la rivalité entre les joueurs 

ou entre  les supporters d'équipes adverses (sports collectifs dont le football), soit aussi parce 

qu'elles se basent sur des paris et des enjeux d'argent, soit encore qu'elles conduisent les sportifs à se 

vêtir ou à se montrer selon des apparences peu convenables. 
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Tableau n°5: Corrélation entre la question: «Si vous pensez  qu'il y a des sports masculins qui 

portent atteinte à la culture locale» et l'âge. 

Age 

 

 

 

Réponses 

18-30 

ans 

30-52 

ans 
+52 ans Total & % 

Sports masculins 

touchant à la culture 

locale 

56     

30.27% 

46     

17.04% 

5       

16.13% 

107          

22.02% 

Tous les sports 
13       

7.03% 

17       

6.30% 

2         

6.45% 

32              

6.59% 

Natation 
37     

20.00% 

33     

12.22% 

4       

12.90% 

74            

15.23% 

Gymnastique 
21     

11.35% 

23       

8.52% 

1         

3.23% 

45              

9.26% 

Athlétisme 
25     

13.51% 

18       

6.67% 

3         

9.68% 

46              

9.47% 

Patinage  et danses 
21     

11.35% 

21       

7.78% 

1         

3.23% 

43              

8.85% 

Sports collectifs 
15       

8.11% 

22       

8.15% 

2         

6.45% 

39              

8.03% 

Sports de combat 
21     

11.35% 

26       

9.63% 

2         

6.45% 

49            

10.08% 

Total & % 
185      

100% 

270      

100% 

31        

100% 

486             

100% 

 

 A la lecture de ce tableau, la première  remarque qui s'impose à nous est  que plus la 

génération est jeune est plus elle  perçoit que le sport masculin porte atteinte à la culture algérienne. 

Ainsi la génération la plus ancienne est celle qui, en enregistrant les taux les plus bas, paraît en 

faveur du sport masculin. De fait, la génération moyenne et surtout celle la plus jeune sont celles 

qui se montrent les plus récalcitrantes vis-à-vis des catégories du sport masculin.  Ainsi  par  

exemple,  on  note  que  30,27%  des  sujets   âgés   entre 18 et 30 ans déclarent qu'il est des  sports 

masculins qui ne correspondent pas à la culture algérienne.. Cette position diminue en fréquence 

chez les 30-52 ans pour ne représenter que 17,04%. Or, la génération des plus de 52 ans n'adhère à 

cette position  qu'à 16,13%. Cette courbe  décroissante  de la plus jeune à la plus ancienne  

génération se retrouvant dans l'ensemble des catégories de sports présentées, nous n'entrerons pas 

dans les détails des chiffres obtenus. Cependant, il est intéressant de noter qu'une telle courbe 

décroissante est riche en enseignements surtout dans le domaine du statut du corps dont les interdits  

purement culturel semblent être le souci majeur de la jeune génération.  
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Tableau n°6: Corrélation entre la question: «Si vous pensez  qu'il y a des sports masculins qui 

portent atteinte à la culture locale, précisez lesquels» et le niveau d'instruction. 

 

 Niveau d’instruction 

 

 

 

Réponses 

Moyen 
Seconda

ire 

Universi

taire 
Total & % 

Sports masculins touchant à 

la culture locale 

31     

22.96% 

41     

19.81% 

35       

24.3% 

107          

22.02% 

Tous les sports 
11       

8.15% 

8         

3.87% 

13       

9.03% 

32              

6.59% 

Natation 
26     

19.26% 

23     

11.11% 

25     

17.36% 

74            

15.23% 

Gymnastique 
13       

9.63% 

15       

7.25% 

17     

11.81% 

45              

9.26% 

Athlétisme 
15     

11.11% 

15       

7.25% 

16     

11.11% 

46              

9.47% 

Patinage  et danses 
10       

7.41% 

14       

6.76% 

19     

13.19% 

43              

8.85% 

Sports collectifs 
13       

9.63% 

10       

4.83% 

16     

11.11% 

39              

8.03% 

Sports de combat 
15     

11.11% 

16       

7.73% 

18     

12.50% 

49            

10.08% 

Total & % 
135      

100% 

207      

100% 

144      

100% 

486             

100% 

  

Nous ne remarquons pas de différence significative entre les trois niveaux d'instruction: le plus 

souvent les taux enregistrés sont voisins attestant de la similitude de réaction des sujets de divers 

niveaux d'études. Cependant, on note quelques fois que les sujets de niveau universitaire se 

prononcent  plus fréquemment en faveur  du sport masculin comme porteur de danger lié à la 

culture algérienne. A titre d'exemple, cette catégorie de sujets est relativement  plus nombreuse à 

désigner le patinage et la danse (elle représente le taux de 13,19% alors que le niveau moyen donne 

7,41% et le niveau  secondaire enregistre 6,76%), les sports collectifs (qu'elle représente à 11,11% 

alors que le niveau moyen donne 9,63% et le niveau secondaire représente 4,83%) ainsi que les  

sports de combat (représentés dans 12,50% aux côtés du niveau moyen qui chiffre11,11% et du 

niveau secondaire qui représente 7,73%). En tout cas, il est clair que la perception du sport ne 

variant que peu selon le niveau d'instruction atteste d'une vision sociale quoique  minoritaire  que le 

sport moderne  n'est  pas démuni de tout danger vis-à-vis de la spécificité culturelle de la société 

algérienne. 

 En définitive, quelle que soit la variable étudiée, on constate que les catégories de sports 

remises en question sous l'égide de la culture sont fortement représentées quand il s'agit du corps 

féminin et le refus de ces sports est généralement proportionnel au degré de mise en évidence du 

corps (tenue sportive et gestuelle) conformément aux normes du sport moderne. Le choix sélectif de 

ces catégories dépend donc de la mise en jeu du corps selon que ce dernier s'éloigne ou se 

rapproche des exigences culturelles liées à l'effacement corporel. Mais lorsqu'il s'agit du corps 

masculin, les sujets  perçoivent  moins souvent  que des catégories sportives sont incompatibles 
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avec la culture algérienne. Si l'on voit plus volontiers l'homme entrer dans le champ du sport de 

haut niveau et participer à des tournois internationaux c'est d'une part parce que le sport est perçu 

comme domaine exclusivement masculin et c'est aussi parce que le sport de compétition ou le sport  

professionnel constitue en fait une source de revenue non négligeable. Il n'en va pas de même pour 

la femme dont le sport de haut niveau   comporte   plus   d'inconvénients   que   d'avantages: il 

oblige la femme à pénétrer les lieux masculins tels que le stade, de séjourner loin du foyer, etc.  

C'est la raison pour laquelle il nous faut dire que  l'homme appelé à  utiliser  son  corps dans le sport 

de haut niveau comme instrument de travail n'est pas plus libre de disposer de son corps que la 

femme.  

 

SYNTHESE  

Les résultats chiffrés  montrent  que le corps est le plus souvent hautement codifié. Car c'est 

en fonction de ce code en présence que se détermine dans les perceptions individuelles la sélection 

des catégories d'activités physiques et sportives. A présent, il nous faut établir un résumé 

récapitulatif portant sur ce code de conduite et sur son mode de fonctionnement dans l'appréhension 

des activités physiques et sportives. Pour les impératifs de l'exposé, nous allons présenter 

successivement plusieurs aspects ou plusieurs niveaux  de ce code de conduite lié au corps : en 

réalité  les aspects du code de conduite sont indissociables et fonctionnent en synergie dans les 

perceptions collectives en  influant  ainsi sur la manière individuelle d'aborder de telles activités. 

 Au premier niveau de ce code de conduites corporelles réside l'apparence extérieure du 

corps soutenue par le vêtement. Aussi, les catégories des activités physiques et sportives  qui 

mettent  le plus en branle  des corps  dénudés sont objet de rejet. Ici, la natation se taille une place 

de choix dans l'ensemble des activités  physiques rejetées. Cela est qu'il s'agisse de l'homme ou de 

la femme.  

 Au second niveau du code lié au corps se retrouve l'interdiction des rapprochements entre 

les sexes. De fait, toutes les activités physiques qui se déroulent dans la mixité portent une forte 

connotation négative. Il en est ainsi  du patinage artistique ou des danses (type classique  ou 

gymnique) qui se déploient par couple hétérosexuel. De même, la gamme des sports féminins de 

compétition où les corps féminins se déploient dans des représentations sportives sous le regard   de   

spectateurs   comme   il   en   est    des   sports  individuels (le tennis, l'athlétisme dont en particulier 

la course et le lancer) et des sports collectifs tels que le handball ou le volley-ball.  

 Un   troisième   niveau     de   ce    répertoire   codifiant le corps a trait à la gestuelle 

autorisée liée à un port du corps  en quelque sorte replié  ou fermé sur lui-même. Ainsi, les 

gestuelles  sportives   qui   étalent  le corps ou mettent  en évidence des parties corporelles sont 

objet de rejet. De fait, la gymnastique, l'athlétisme sont aussi rejetés pour la raison d'une motricité  

qui expose  en détails les différents  segments du corps. Cette «ouverture» du corps qui a lieu lors 

de la gymnastique s'écarte en effet de la praxie féminine. Même si l'homme est plus libre d'étaler 

son corps, il ne  l'est que s'il est suffisamment habillé. Par contre, il ne l'est plus si son corps est 

dévêtu d'une manière inconvenante lorsqu'il est engagé dans uns situation sportive.  

 Un quatrième niveau de ce code a trait à la dichotomie entre sports masculins et sports 

féminins dans le sens où les femmes ne doivent pas pratiquer  des activités physiques ou sportives 

considérées comme masculines. Il en est de même pour les hommes: ceux-ci sont tenus de ne pas 

pratiquer des sports dits féminins. Ici,  la gestuelle sportive est codée selon les sexes. Ainsi, le 

football, l'haltérophilie, la boxe sont des activités sportives vues comme masculines et sont peu  

acceptées quand elles sont pratiquées par des  femmes. Le patinage artistique, les danses gymniques 

ou toniques, la gymnastique sont des sports perçus comme étant l'apanage des femmes et où les 

hommes n'ont pas leur place. Selon cette perception, les  hommes  qui  pratiquent des sports dits 

féminins mettant ainsi leur corps dans une gestuelle «féminisante» se féminisent comme il en est 

des  femmes qui  mettent en branle leurs corps  dans une gestuelle d'allure masculine: elles 

deviennent en quelque sorte  masculines. D'après la croyance existante, cela signifie une sorte de 
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contre nature car  Dieu a crée la femme différente de l'homme et inversement. Il serait donc louable 

de pratiquer des activités qui ne dénatureraient pas la personnalité sexuée. En fait, il est fait allusion 

au rapport de pouvoir entre les sexes établi par consensus dans la dynamique de complémentarité: 

homme-femme: la puissance est la force sont des attributs masculins. L'homme doit se contenir 

dans une gestuelle et un port du corps à connotation virile attestant de sa supériorité ou au moins de 

sa différence constitutionnelle vis-à-vis de la femme. Cette dernière, étant conçue de constitution 

physique de moindre force doit se contenir aux gestes qui vont dans le sens de sa féminité et de sa 

constitution physique. C'est dans ce sens que l'ordre  instauré par Dieu en faveur  de la puissance 

masculine pourrait être altéré par certains types de sports féminins qui iraient en sens contraire de la 

volonté divine. Ainsi,  le niveau d'acceptation des activités physiques et sportives  concerne   

particulièrement la femme dont le corps doit rester féminin. S'il est question de l'esthétique 

féminine, il est aussi question d'une gestuelle sportive qui doit être la plus proche possible  du 

maintien corporel féminin au quotidien: le port d'un corps aux gestes lents et mesurés. De fait, les 

activités physiques ou sportives  qu'accompagne une  connotation de dynamisme, de rapidité, de 

violence physique et verbale sont refusées à la femme. Outre ce paramètre de gestuelle distinctive 

des sexes que le sport   ne  doit  pas  contrarier, il est un autre  paramètre qui  distingue les hommes 

des femmes et qui agit dans les choix sélectifs des sports: il est question de la morphologie 

corporelle que certains sports, d'après des sujets interrogés, pourraient altérer ou transformer. Cela 

nous renvoie à un autre   niveau du code de conduite. 

 Dans la succession suivie par cet exposé, il s'agit d'un cinquième niveau du code de conduite 

prévalent. En regard de la conception en cours, le corps   étant conçu selon une structure naturelle et  

divine ne doit pas subir des transformations venues d'un sport donné. Aussi, l'on pense que des 

pratiques physiques qui agissent sur le corps en transformant ses formes ou ses proportions sont à  

rejeter. Il en est particulièrement des sports de combat, du lancer, de l'haltérophilie qui sont censés 

augmenter la proportion des muscles  chez les femmes. Dans cette lignée, circulent de nombreuses 

autres croyances similaires. Celles-ci ont pour corollaire de creuser davantage l'écart entre l'individu 

et son corps-agissant. Nous avons en effet l'impression que l'individu est plus ou moins conduit par 

ces croyances à penser que toute activité corporelle non conventionnelle est préjudiciable à 

l'équilibre de son corps. En fait, toutes les croyances populaires relatives au corps convergent vers 

un seul point: la construction et le renforcement du corps sage ou du corps immobile. Dans ce 

contexte, il n'est pas étonnant qu'une personne bénéficiant d'un haut niveau d'études et ayant une 

profession conséquente puisse porter le jugement inspiré d'une subjectivité à forte teneur mythique. 

 Notons enfin un sixième niveau que porte le code de conduites corporelles. Il a trait à la 

notion risque. En réalité, la notion de risque accompagne automatiquement la perception du corps 

en mouvement: en partant déjà des risques sexuels portés par le corps expressif et libidinal et 

exacerbés  par la tenue sportive et par la mixité pour arriver aux paramètres de la gestuelle et de la 

morphologie. De fait, la notion de risque  réduit intensément la liste des activités physiques et 

sportives à pratiquer tout en restreignant la marge de manœuvre laissée à l'exécution du mouvement 

sportif. Mais cette notion de risque s'étale aussi à d'autres aspects  dont certains sont liés 

directement à la corporéité alors que d'autres lui sont indirectement rattachés. Il s'agira de risques 

symboliques relatifs au domaine sportif sans lien direct avec le corps mais ont trait plutôt à des 

valeurs culturelles d'ordre général. 

 En premier lieu, la notion de risque est relative au corps physique ou encore en tant que 

structure mécanique. Ainsi, les sports violents ou  censés l'être sont rejetés tels que certains  sports 

de combat. Cela concerne les deux sexes.  

 En fait, la notion de risque physique est davantage présente quand il s'agit de la femme dont 

le corps est surtout orienté vers tout ce qui concerne la procréation. Dans ce contexte, l'appareil 

sexuel féminin constitue l'objet d'intérêt d'un certain nombre d'individus focalisant sur la crainte que 

certains sports soient nuisibles à la fonctionnalité génitale féminine. Il est une autre notion de risque 
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physique surtout en ce qui concerne la femme. Elle est perçue comme éminemment fragile dès que 

son corps sort  du cadre autorisé. On lui refuse la gymnastique, l'équitation, etc.  

 En second lieu, la notion de risque s'étend sur les paramètres symboliques: de tels risques se 

situent dans  l'ordre religieux ou interactionnel. Nous n'entrerons pas dans toutes les ramifications 

de la notion de risque appartenant à cette catégorie rapportée par nos sujets. Nous n'en donnons que 

les éléments les plus saillants.  Ainsi, sont rejetés certains sports porteurs de risques de rivalités 

entre des adversaires ou entre des équipes adverses. Il en est ainsi de tous les sports compétitifs. 

Comme si le corps en dehors du cadre autorisé amenait inévitablement d'une manière où d'une autre 

au désordre dans les interrelations et apporterait une dérive sociale. Dans ce continuum, les sports 

basés sur des enjeux et des paris sont nuisibles puisqu'ils ils risquent de mener à enfreindre les 

recommandations divines. 

 Arrivée à ce niveau d'analyse, nous devons dégager succinctement les  caractéristiques clés 

des activités physiques et sportives qui bénéficient d'un degré appréciable d'acceptation. Dans la 

mesure où ce niveau d'acceptation n'est pas  totalement identique chez l'homme et chez la femme, 

nous considérons distinctement la gamme des pratiques physiques acceptables pour chacun des 

sexes. 

Concernant  la femme, les activités physiques et sportives qui peuvent être pratiquées sont 

celles qui : 

-  se pratiquent entre femmes  

-  se déroulent   en privé (pas de sport féminin de compétition) 

-  où les pratiquantes peuvent porter un vêtement qui dissimule largement la   

   surface du corps ainsi que  ses formes 

-  n'étalent pas les différents segments du corps  

-  ne masculinisent pas la morphologie du corps  

-  appartiennent à la catégorie des sports dits féminins  

-  permettent au corps de s'exprimer dans la lenteur  et  dans  la  douceur  du        

   geste 

-  ne comportent pas de danger pour le corps physique 

-  ne comportent pas de rivalité entre les partenaires (pas de paris) 

Concernant   l'homme, les activités physiques et sportives qui peuvent être pratiquées sont 

celles qui : 

-  se pratiquent  entre hommes  

-  peuvent se  pratiquer  en public  

-  où le corps est  suffisamment  dissimulé par le vêtement sportif  

-  n'étalent pas les segments du corps  

-  ne féminisent pas la morphologie du corps  

-  appartiennent à la catégorie des sports dits masculins  

-  mettent en branle une gestuelle masculine  

-  appartiennent à la gamme des sports peu agressifs sans notion de risque  

    physique   

-  ne comportent pas de rivalité entre les partenaires (pas de paris) 

 Ainsi, les croyances populaires, les mythes et les rites  pivotant autour du corps prenant le 

plus souvent lieu de loi sacrée s'érigent en obstacle entre l'individu et son corps. Ne pouvant pas 

disposer de ce dernier, l'acteur social est de fait écarté sinon découragé de l'expression corporelle 

dont en particulier de nombreuses activités physiques et sportives. Une telle construction culturelle 

a autant de prise sur les sujets qu'ils se réfugient dans la religion pour y trouver des raisons pour ne 

pas pratiquer. En fait, la notion d'équilibre corporel profondément incrustée dans la conscience 

individuelle et collective se base exclusivement  sur la perception du corps calme ou du corps peu 

mobile. 
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DISCUSSION  

 L'étude que nous avons entreprise  a été destinée à une  contribution  de la mise en évidence 

quant à l'efficacité  du  code de conduites corporelles en présence et se répercutant sur la manière de 

lire et d'interpréter  les activités physiques et sportives. En définitive, celles-ci se donnent à voir 

comme prisonnières d'un ensemble de normes culturelles. Etant donné leur impact, celles-ci   

laissent entrevoir que l'expression corporelle et  la créativité à laquelle elle pourrait déboucher sont 

aujourd'hui d'un accès difficile pour la majorité de la population. En effet,  l'efficacité de   la 

nébuleuse des normes sociales est telle que  les sujets sont obligés d'en tenir compte lorsqu'ils sont 

invités à envisager la pratique d'une activité physique et sportive. Cela est d'autant plus sûrement 

qu'en règle générale, les individus se proposent comme étant soucieux de leur conformité sociale. 

Rares sont ceux d'entre les acteurs sociaux qui  se montrent résolument engagés  dans un  choix en 

faveur d'une rupture ou même d'une distanciation par rapport à l'ordre culturel. Faire ce qui se fait 

généralement autour de soi en matière de conduite corporelle paraît être une logique qui anime 

l'acteur social en général. Même si de temps en temps émergent des velléités de changement en 

faveur de la libération du corps, cela n'est que lorsqu'il est possible de subordonner  aux exigences 

anciennes le désir d'habiter un corps expressif. En tout cas, il est clair que dans ce désir de 

changement, on ne peut s'empêcher d'y voir  des limites indépassables. De telles frontières sont pour 

les agents sociaux autant de points de repères réconfortants sur le plan psychologique. Cela est 

d'autant plus évident qu'il  s'agit pour eux de risque de se dissoudre dans une sorte d'identité 

culturelle dans laquelle ils ne se reconnaissent pas s'ils venaient à trop s'écarter des chemins tracés 

par les traditions arabo-musulmanes. Ainsi, sous diverses formes et quelles que soient les situations 

sportives suggérées, les individus marquent majoritairement leur fidélité aux normes culturelles en 

présence et se situent en fonction du code de conduites corporelles préétablies. Si un tel code de 

conduite  dicte aux sujets les limites dans lesquelles peuvent être prévues, bon gré malgré, des 

activités physiques et sportives, il agit également sur  les significations inconscientes relatives à la 

corporéité. En effet nous l'avons vu, la symbolique culturelle portant l'ensemble des croyances, des 

mythes et des rites retranscrits dans la corporéité constitue une grille d'interprétation de la gestion 

du corps en général et se révèle comme un prisme déformant lorsque il est question de la prise en 

charge rationnelle du corps. Mais, la rationalité du corps est d'autant difficile à construire pour le 

sujet que ce dernier est imbu de mythes qui concourent à  son ancrage  dans le corps calme et peu 

mobile. Dans ce cadre, il n'est point surprenant que l'équilibre corporel et social soit perçu  dans une 

sorte d'harmonie élaborée par la nature et l'autorité  Divine. De fait, tout travail sur le corps  par le 

biais d'activités physiques et sportives s'appréhende comme  risque de violation de l'ordre suprême 

qu'il soit Divin ou simplement naturel. Quoi qu'il en soit, étant donné l'impact de la symbolique 

culturelle sur le corps, l'activité physique est souvent accompagnée dans les perceptions collectives 

d'une notion de risque infranchissable. C'est ainsi que les sujets se révèlent majoritairement 

désolidarisés de leurs corps: ils ne peuvent rien faire de ce dernier à titre personnel. Si les actions 

interpersonnelles  s'érigent en force  en fonction de la distanciation corporelle, la relation qui lie 

l'individu à son corps est également médiatisée par la culture. Celle-ci interfère entre l'individu et 

son corps dans les moindres détails et constitue autant d'obstacles si ce dernier envisageait une 

fonctionnalité de son corps autre que celle prévue pour lui et en fonction de laquelle il est appelé à 

participer à la dynamique sociale et à y répondre favorablement en tant qu'agent de transmission des 

valeurs culturelles locales. Dans ce contexte de motricité  strictement codifiée, le  mouvement 

corporel est enfermé dans le moule socioculturel. Le geste spontané, l'action autonome, l'agir 

libérateur ne peuvent   être que coincés ou ligotés. Tel que cela se propose actuellement, la 

gestualité en Algérie  parait étriquée. Si nous prenons comme exemple le lancer du javelot qui exige  

du corps  son  lancement dans l'espace et son engagement dans la course faisant ballotter la poitrine 

afin de permettre la mise en condition préalable au lancement du projectile, on se rend compte de la 

nécessité de la libération motrice du corps ainsi que de son élasticité. Mais dans quelle mesure une 

telle mise en condition  est-elle  possible à l'individu dont le corps est construit moins sur 
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l'étalement et sur la décontraction musculaire que sur le contrôle tonique  des mouvements dans leur 

ensemble et du déplacement des segments du corps dans l'espace? Considérons également les sports 

de combat à l'instar du karaté: ce type de sport  a pour visée l'acquisition d'une haute maîtrise 

corporelle et sensori-motrice. Ainsi dans les pays asiatiques, le sport de combat constitue avant tout 

un sport de finesse sensorielle,  et d'adresse kinesthésique que l'on apprend à aiguiser et à affiner 

sans cesse. Il s'agit donc du besoin du geste dans la satisfaction. Mais cette signification du sport de 

combat qui en appelle à une gestualité de communication avec soi-même, avec son corps  et avec 

les autres n'est pas comprise  en Algérie. En effet, le plus souvent, le karaté s'interprète comme un 

moyen de «donner des coups» et d'extérioriser sur les autres sa violence. Cela est à la base d'une 

compréhension du corps comme organisme c'est-à-dire comme ensemble d'organes physiques. Le 

côté mental comme support du geste moteur est occulté. Le corps comme un ensemble existentiel 

constitué  d'un soma et d'une psyché  est fréquemment  étranger de la corporéité des acteurs sociaux 

algériens. 

 

CONCLUSION  

 Lorsqu’on s’intéresse à la créativité sportive, l’étude de la corporéité en Algérie  devient 

incontournable d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine complexe. Or, peu de travaux ont été réalités 

à ce sujet. La recherche scientifique pourrait intervenir dans plusieurs axes fondamentaux de la 

corporéité. Il serait par exemple question de  saisir la  symbolique corporelle afin d'en étudier la 

texture qui trace la toile de fond des représentations liées au corps et qui détermine le schéma de 

l'agir corporel dans son ensemble. L'intérêt scientifique  pourrait également être centré sur la 

motricité en jonction avec les apprentissages culturels afin de délimiter les aptitudes physiques 

propres à l'Algérien. Cela est dans le but d'amener ce dernier à s'investir dans des activités 

physiques et sportives dans lesquelles il est plus disposé sur le plan psychomoteur. La recherche 

scientifique pourrait se déployer également à partir  des conduites corporelles appartenant à la 

culture afin de  recenser une panoplie d'activités physiques allant dans le prolongement des 

spécificités culturelles algériennes. C'est autant dire que les dispositions corporelles culturellement 

définies connaîtraient probablement  un  enrichissement  allant  dans  le sens  de possibilités 

motrices et d'aptitudes corporelles.  Ce serait peut-être un processus par lequel l'individu pourrait 

s'impliquer dans des activités physiques  qui ne l'amènent pas à renoncer aux constituants de sa 

personnalité de base. Car, nous l'avons précisé amplement, le sport moderne   se révèle largement 

en inadéquation avec la culture arabo-musulmane. Etant donné la crainte de se perdre dans l'autre 

qu'impose souvent le sport moderne à l'Algérien, peut-être l'idéal serait d'élaborer un programme 

d'activités physiques et sportives conformes à la culture corporelle algérienne et à l'Algérianité au 

sens symbolique, mental et spirituel? Ne serait-ce pas là  peut-être  le point de départ d'un corps  

auquel il sera enfin permis  de s'exprimer  et d'exister? Serait-il possible qu'à ce moment là,  

l'Algérien puisse enfin  se  réconcilier  avec son corps pris cette fois comme entité indissociable tant  

mentale que physique? 
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