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Some Motor abilities Level for Students in the First Cycle of Basic Education in Muscat 

This study assessed the level of some motor abilities for students in the first cycle of basic 

education (grades I to IV) in Muscat, Sultanate of Oman, aiming to know the level of motor 

abilities components so that organizers of the physical education and sport can determine the 

requirements and objectives of the programs offered. The study was conducted on 480 

students (male) implementing a group of measurements namely: height, weight, muscle 

strength (grip right & left hand – legs - back) as well as flexibility of the spine on the 

horizontal axis, legs explosive power,  agility, coordination, static balance and reaction time. 

The results show significant increase in most students motor abilities except flexibility, and 

there are variation in the rate of development that emerged clearly at the beginning of the 

third grade, while the increase of most motor abilities were close between the students in 

grades III and IV. However, the grip strength showed normal increase among the four grades. 

The study recommend to designing school sports programs relevance to students' abilities in 

these grades considering flexibility. In addition, it recommends using the results as a 

guideline for evaluating students motor abilities development and comparing between Omani 

male students with female and their peers from other communities as well as conducting 

studies on other school grades.     

Key Words:  Motor abilities Muscat Basic Education 
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-  

- 6899

142171

25

(Vertical jump Meter, T.K.K 5106 Jump MD-Takei Scientific Instrument Co., LTD. 

Japan). 
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(Flexibility measuring apparatus, 

T.K.K 5106 Flexibility MD-Takei Scientific Instrument Co., LTD. Japan).

(Grip strength dynamometer, T.K.K 5401 Grip MD-Takei Scientific Instrument 

Co., LTD. Japan).(Back strength dynamometer, T.K.K 5402 Back MD-

Takei Scientific Instrument Co., LTD. Japan). (Leg strength 

dynamometer, T.K.K 5402 Leg MD-Takei Scientific Instrument Co., LTD. Japan). 

(Whole body 

reaction time measuring Instrument T.K.K.5108 Reaction produced by Takei Scientific 

Instrument Co., LTD. Japan).

(Heyward,1984

Disch&Mood, 2002Morow&Jackson

20062007 

1  

2 One ANOVA

(SPSS)17

1
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1

611

8.831.0979.92

0.326321

128.8398.752135.56.680

6899142171

   

6.90.3798.000.2479.000.3159.920.326

118.5666.220123.6005.910129.3876.280135.5036.680

21.0243.73424.7014.77526.0095.83629.5277.030

9.8992.66811.4693.11913.2982.97114.5773.566

9.7182.62411.3172.77212.9013.24614.5773.586

26.2727.61931.5458.44140.91816.23742.44213.245

26.9486.60230.5618.15136.4959.5539.25310.621

6.0750.5985.6690.7935.2060.3895.1650.499

0.8507.5820.9517.0281.5157.9521.1086.530

8.0430.7717.4210.9567.0300.7156.8430.702

6.936.5209.259.07213.9916.08718.1221.405

7.126.41510.9713.61214.0617.98615.1415.334

12.933.06010.403.2879.752.8659.052.921

23.786.00226.887.03130.296.28232.766.312

0.5440.1040.5280.1320.4910.920.4730.129
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26.2866.512

29.5277.030321

12.8953.585

14.5773.566

321

12.7203.623

14.5773.586321

37.45314.141

42.44213.245321

34.45310.344

39.253

10.621321

5.410.650

5.1650.499321

0.7677.275

1.5157.952412

7.1870.872

6.8430.702321

13.4816.707

18.1221.40532

112.83

15.16715.14

15.334321

10.083.249

9.052.921321

29.547.138

32.766.3123

210.5000.119
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0.473

0.129321

2

2

480

529.0843176.3611762.119

0.000 47.64047600.100

576.724

17529.80835843.269145.1300.00

19164.91847640.262

36694.726479

3939.49131313.16438.1680.00

16376.51147634.404

20316.002479

1318.6503439.55043.2430.00

4838.41247610.165

6157.062479

1401.8583467.28645.5060.00

4887.85847610.269

6289.734479
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17916.81135972.27036.5050.00

77874.385476163.602

95791.196479

9766.26333255.42137.3520.00

41485.60347687.155

51251.866479

52.942317.64756.1700.00

149.5494760.314

202.490479

391.7913130.5972.4900.060

24962.80447652.443

25354.595479

79.053326.35143.9250.00

285.5584760.600

364.611479

8402.87932800.96010.6410.00

125292.952476263.220

133695.831479

 

2



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

11 

3690.27131230.0905.4980.001

106503.029476223.746

110193.300479

762.8353254.27828.1830.000

4294.6984769.022

5057.532479

4810.17131603.39038.9480.000

19595.95447641.168

24406.124479

0.34530.1158.4300.000

6.4864760.014

6.831479

 

2

145.13038.16843.243

45.50636.50537.35256.17043.92510.64128،18338.948

8.430P≤0.000

5.498P≤0.0012.4900.060 
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SCHEFFE

1234

1118.5665.03310.82116.936

2123.6005.78711.902

3129.3876.115

4135.503

121.0243.6774.9858.504

224.7011.3084.826

326.0093.518

429.527

 

3

19.8991.5703.3994.678

211.4691.8283.107

313.2981.279

414.577

19.7181.5993.1834.859

211.3171.5833.259

312.9011.675

414.577

126.2725.27314.64516.170

231.5459.37210.896

340.9181.524
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442.442

126.9483.6129.54712.305

230.5615.9348.692

336.4952.758

439.253

16.0750.4060.9680.910

25.6690.4630.504

35.2060.040

45.165

10.8501.8000.6440.258

20.9512.4652.058

31.5150.406

41.108

18.0430.6221.0131.200

27.4210.3910.578

37.0300.187

46.843

16.932.3267.05911.190

29.254.7338.864

313.994.131

418.12

17.123.8526.9468.023

210.973.0944.171

314.061.077

415.14
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112.932.5323.1863.889

210.400.6541.356

39.750.702

49.05

123.783.0996.5088.981

226.883.4085.881

330.292.473

432.76

10.5440.0166860.0537830.071119

20.5280.0370970.054433

30.4910.017336

40.473

 

3

135.503321

1P≤0.0003

21P≤0.00021P≤0.000

321P≤0.00031P≤0.000

21P≤0.001

21P≤0.000

3P≤0.006321P≤ 0.000

21P≤0.021

321P≤0.000

32P≤0.0031P≤ 0.0002



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

15 

1P≤0.019

412P≤0.0003

21P≤0.000

12P≤0.0003

12P≤0.000

 

4

21P≤0312P≤0.000

41

2P≤0.00031P≤0.0002P≤

0.00221P≤0.000

41

2P≤0.00031P≤0.035

4

1P≤0.00331P≤0.020

1P≤

0.002P≤0.00631P≤0.000

21P≤0.000

412P

≤0.0003P≤0.01032P≤

0.0011P≤0.00021P≤0.025

شكل )1(

قبضت اليمىً واليسزي والظهز (  قىة لعضلاث ) الزجليه - ال تطىر عىصز ال

لتلاميذ الحلقت الأولً مه التعليم الأساسي بمحافظت مسقط

9.89911.46913.29814.577
9.71811.317

12.90114.577

26.272
31.545

40.918
42.442 26.948

30.651

36.495
39.253
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1P≤0.0002P≤0.00431P

≤0.022

 

1231

23

4.478

4.859

12.305

16.170

شكل )2(

تطىر عىاصز ) السزعت - التىافق - الزشاقت - اتشان يميه - يسار (

 لتلاميذ الحلقت الأولً مه التعليم الأساسي بمحافظت مسقط

6.0755.6695.2065.165

12.93
10.4

9.759.05

8.043

7.421
7.036.843

6.939.25
13.99

18.12
7.12

10.97

14.06

15.14
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الصفىف الدراسيت
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ث
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ه 
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شكل )3(

تعليم الأساسي بمحافظت مسقط حلقت الأولً مه ال فعل لتلاميذ ال تطىر سمه رد ال

0.420

0.440

0.460

0.480

0.500

0.520

0.540

0.560

1234
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Myelin Sheath 

Sarcoplasmic Reticulum

(Davis et al.,2005) 2003 Zavaleta& Malina, 1981) 

0.910

Loren et al., 2009

Loren et al., 

2009(Beashel&Taylor, 1996)

Baechle& Earle, 2000

1.2

1995

11.1908.023
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8.981

Baechle& Earle, 2000

0.071

(Komi et al .,2009)
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La réalité de la recherche scientifique en Algérie 

(Etude de cas de laboratoires de l'éducation physique et du sport) 

 

Résumé : 

Aujourd’hui La recherche scientifique en Algérie  est témoin d'un bond qualitatif  en avant en 

termes de financement .l'Etat algérien a alloué un budget faramineux qui reflète la nouvelle 

vision  très importante que donne le pouvoir à la recherche scientifique. Mais cette 

préoccupation doit aller de pair avec des changements dans les lois et la législation qui gèrent 

la recherche scientifique,  et en adoptant une nouvelle stratégie qui doit être en parallèle avec  

la nature de la nouvelle phase. Ainsi vint le but de cette étude était d'identifier la réalité de la 

recherche scientifique en Algérie, en prenant les laboratoires de recherche scientifiques et les 

laboratoires comme un modèle d'éducation physique. 

le but de cette étude était d'identifier la réalité de la recherche scientifique en Algérie, en 

prenant les laboratoires de recherches et comme un modèle les laboratoires  d'éducation 

physique et sportive. 

L’objet de notre étude  recueillir des informations et données sur le terrain de la recherche 

effectuée dans les laboratoires de l'éducation physique dans l'Université de Mostaganem et de 

l'Université d'Alger, 03. La méthodologie  employée est celle d’ un questionnaire détaillé 

adressé à tous les chercheurs travaillant au niveau des deux laboratoires au nombre de 16 

choisis d’une manière aléatoire, représentant différents catégories des deux  laboratoires. 

Après la distribution du questionnaire et la collecte des résultats et l'analyse statistique, nous 

avons conclu que la recherche scientifique au sein des deux laboratoires ne sert pas à 

l'évolution et au développement, et ne répondent pas aux besoins des laboratoires en matière 

de STAPS,  les études  réalisées au sein des laboratoires des STAPS restent  uniquement des 

recherchent purement académique et seulement pour la gestion de la carrière professionnelle 

des enseignants chercheurs.   

En conséquence, nous avons recommandé de reconsidérer le système de gouvernance adopté 

dans les laboratoires de recherche et la gestion décentralisée des laboratoires, ainsi que la 

création de coordination dans le travail de recherche des membres du corps professoral  

Mots clés: recherche scientifique, de laboratoire, de l'éducation physique. 

-  



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

22 

2000193

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2004،3

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

23 

-  

11199829

1419221998

2000

2441999

20

03

0.002%0.1

%

2002

-  

1 

 

2 

 

3  



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

24 

4 

 

  

  

1

2

3

4

 

 

  

1

2

3

4



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

25 

244199241420311999

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 12 

- 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

26 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

45

16

- 02 

- 08 

- 06 

03

20102011

16 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

27 

 

75

100

-  

-  

- 

11

19

20

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

28 

 

0.500.92

0,050.600,05

 

0.76

 

 

75

 

0.670.960.77

90

09

16

15 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

29 

-  

-  

-  

-  

01

03
03

CNEPRU 1712

1720

1922

115175

3375

1870

0658

10002500

0303

0001

0404

0001

12322941

03

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

30 

02

 

CNEPRU 170000000017 100 

17015.89000016 94.11 

190000000019 100 

1151513.040000100 86.95 

331030.30000023 69.69 

180000000018 100 

060000000006 100 

1000000000001000 100 

0303100000000 00 

000000000000 00 

040000000004 100 

000000000000 00 

1232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

31 

0303

 

CNEPRU 120216.66000010 83.33 

200000000020 100 

220522.72000017 77.27 

1757542.870000100 57.14 

755066.66000025 33.33 

700000000070 100 

580000000058 100 

2500000000002500 100 

0310000000000 00 

010000000001 100 

040000000004 100 

010000000001 100 

2941 

03



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

32 

04

CNEPRU 17015.881588.23015.88

1700001058.820741.17

1900001578.940421.05

115000010086.951513.04

3300002575.750824.24

1800001583.330316.66

0600000350.000350.00

1000000095095.005005.00

03////////////

00////////////

04////////////

00////////////

1232

CNEPRU



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

33 

05

03

CNEPRU 120216.661083.330000

2000001890.000210.00

2200002090.900209.09

175000015085.712514.28

7500007093.33056.66

7000006897.14022.85

5800004882.751017.24

25000000248099.20200.08

03/////////////

01////////////

04/////////////

01////////////

2941

03

CNEPRU

06

0212.50

0850.00

0637.50

16100



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

34 

07

08

 

  

000000001610000 00 

000000001610000 00 

CNEPRU

000000001610000 00 

  

     

6.25 01 93.75 15  

62.50 10 37.50 06  

100 16 00 00  

12.25 02 87.50 14 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

35 

09 

16100

0000

16100

 

10 

  

     

12.50 02 87.50 14  

12.50 02 87.50 14  

100 16 00 00  

100 16 00 00 

100 16 00 00 

 

100 16 00 00  

100 16 00 00 

100 16 00 00 

75.00 12 25.00 04 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

36 

11

0000

1487.50

0212.50

16100

12 

16100

16100

16100

16100



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

37 

13

16100

1275.00

0637.50

1275.00

14

16100

16100

0000

15

16100

16100



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

38 

16

 

16100

16100

17

1275.00

1381.25

0637.50

16100

0425.00

1275.00

1593.75

0850.00

0318.75

0956.25

0956.25

1593.75

0743.75



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

39 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

40 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

41 

 

 

 

 

-2003

 

2001

2001

2002

2004547

2002



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

42 

2919981198

1989

24419931999

2001

 

-Callon M; (1989) “L’agonie d’un laboratoire“ In Callon M ed. ,  la science et ses réseaux 

Genèse et circulation des faits scientifique, Paris, la Découverte, pp . 173-214.       
- Emmanul Waisenburger, Vincent Mangematin,( 1995), Le laboratoire public de recherche 

:entre dépendance et autonomie stratégique , Université Pierre Mendès France 

ARNON, I.( 1975). Planification et programmation de la recherche agricole. Rome : FAO,  
BERNAOUI, Radia (2004).. Approche scientifique et programmation de la recherche 

agricole en Algérie. Evaluation de la production scientifique de l’Institut National 

Agronomique d’EL Harrach, Algérie. Thèse de magister en Bibliothéconomie et Sciences 

Documentaires, Alger,  

BERNAOUI, Radia(2005)..Evaluation et programmation de la recherche scientifique : Enjeu 

et méthodes.- Alger : Office des publications universitaires,  

BERNAOUI, Radia.Mesure et planification de la recherche scientifique. Cartographie de la 

recherche agricole algérienne. In : Schéma et Schématisation. Revue Internationale de 

bibliologie, n° 63,2005, p.33-45.  

CALLON, Michel. (1993) La Scientométrie. Paris : PUF,  

Deheuvels, Paul. (1990).La Recherche Scientifique. Collection (Que Sais-je? Paris, PUF,  

NOYER, Jean Max. (1995).Scientométrie, Infométrie : Pourquoi nous intéressent –elles?In : 

Solaris, n 02 

 
 



                                                                                                                                                                                     

 

2010 

 

 

115 

 
    

3025,5

521612

Cooper

 

 

 
Résumé :     

En fonction de l’évolution des techniques des méthodes d’entraînements, la relation de 

causalité entre le poste de jeu en football et les qualités physiques requises, cette étude se 

propose sur la base d’une batterie de test approprié d’en évaluer les effets . 

Les résultats mettent en évidence de forte corrélations entres les différents postes : 

 1- le poste d’attaquant et les qualités physiques suivante -vitesse,  force et de détente.  

2 - les joueurs du milieu de terrain se démarquent par une qualité d’endurance plus importante 
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L’impact du programme d’entrainement sur l’équilibre et l’acte d’équilibre dans le 

sport gymnastique « féminine » 

 

Résumé:  

 

L’utilisation du programme d’entrainement dans l’opération d’entrainement explique 

l’éloignement  du travail aléatoire qui aide a comprendre l’opération d’entrainement et son 

influence sur l’opération d’apprentissage et dans le but d’utilisé des programme  

d’entrainement scientifique et ce choix du style adéquat dans la réalisation des  performances 

d’entrainement il est judicieux d’avoir un aspect scientifique approprie aux développements 

récent afin d’atteindre un haut niveau dans une contre durée et moine d’efforts  cette 

application doit être mené d’une étude analyse et de large  connaissance et compréhension 

dans le domaine  

L’étude se base sur avoir l’influence d’un programme d’entrainements sur l’équilibre et l’acte 

d’équilibre 

A fin d’attendre les objectifs on contre dans notre travail sur la méthode expérimenter et 

pratique d’expérience sur un échantillon d’un niveau élève parce que  les deux facteurs 

influent directement sur la note finale du gymnaste dans tous les agrée   

On a étudies l’équilibre et l’acte de l’équilibre ainsi que son rôle dans la réalisation 

  Mots clé : programme  d’entrainement . l’équilibre . acte de l’équilibre 
  

1

GEORGE TORRY 

                                                 

 28 ص 1988أصىل انتخطٍط انرٌاضً مكتبت أوجهى انمصرٌت انقاهرة سىت :عبذ انكرٌم  دروٌش ونٍهى تكلا
1
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 مذرب انفرٌك انىطىً جمباز فىً إواث وحكم دونً–مستشار فً انرٌاضت :براشذي انحاج أحمذ :أسماء انمذربٍه 

1
 

  مذٌر مىهجً وإداري جمباز فىً وحكم وطىً –به جهىل محمذ  تقىً سامً فً انرٌاضت  -

                  حكم وطىً – مذٌر مىهجً وتقىً –تقىً سامً فً انرٌاضت :به زاي أعمر -
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 87 ص 1987كرق بىاء وتقىٍه الاختباراث وانمقاٌٍس فً انتربٍت انبذوٍت انقاهرة : محمذ صبحً حساوٍه 
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  Jacques legnet. Action motrices en gymnastique sportive p 86 

1
  

 

 
2
 185:ص. مىسىعت انقٍاس والاختبار:   رٌسان مجٍذ خرٌبط   

Philipe, hostal, gymnastique aux agrès, entrainement primaire ; p102   
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Stratégies visant à atténuer la honte dans les cours d'éducation physique et sportive  

à l'aide de la méthode compétitive 

 

Résumé : 

 

La période d’adolescence se caractérise par un changement global dans tous les aspects de la 

croissance. Il y’a la un changement des objectifs chez les adolescents dans les domaines de la 

maturité émotionnelle, l’intérêt pour le sexe, la maturité sociale, la tendance vers l’autonomie, 

la maturité mentale, le choix de l’occupation et l’utilisation du temps de loisirs, la philosophie 

de la vie et l’auto identification. 

Il nous parait évident que la réticence aux enseignements d’éducation physique et sportive de 

certains élèves participant avec leurs pairs aux activités entrainent des difficultés de 

communication des élèves évoqués. 

Ces élèves qui sont en fin de compte timides sont plus sensibles que les élèves ordinaires et 

ont plus de stress en raison de leur sentiment d’infériorité, ce qui se traduit par de pessimisme 

et de prudence. 

Ces craintes si elles viennent à se perpétuer peuvent nuire à leurs personnalités sur le plan 

psychologique à l’âge adulte et entrainer notamment l’isolement total, processus irrémédiable 

de désadaptation au milieu social. 

En partant du principe que l’éducation physique et sportive est la seule matière en 

comparaison des autres matières enseignées, à favoriser l’intégration de l’adolescent dans 

toutes ses dimensions (appréhension de la timidité, création de liens psycho affectifs avec les 

autres,…) par le biais des séances dont les objectifs sont tout à la fois techniques, 

pédagogiques mais aussi psychologiques. 

Il s’agira d’axer les séances d’éducation physique et sportive sur l’utilisation de plusieurs 

styles ont l’occurrence à remplir ce rôle, plus particulièrement le style concurrentiel basé sur 

la compétition entre les élèves. 

De ces éclairages, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

-Mesurer le degré d’intensité de la honte chez l’adolescent concerné par cette étude. 

-La conception d’un programme basé sur des stratégies pour diminuer le degré de honte à 

partir de leçons d’éducation physique et sportive à l’élève selon le style d’intervention. 

-Détermination des différences de timidité entre les niveaux d’étude chez les élèves 

impliqués. 

-Mise en valeur la nature des différences en ce qui concerne la honte entre les filles et les 

garçons dans les cours d’éducation physique et sportive. 
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      L’impact du contrôle social sur les pratiques éthique 

Etude pratique à l’institue de l’éducation physique et sportive 

 

La mission de la culture doit être  civilisationelle et une plate forme d’intégration de principes 

et d’éthiques au sens propre du mot, au goût esthétique et la logique de l’opérationnel. 

Il n’est pas difficile à l’individu autant qu’humain de formuler des résultats purement 

théorique de ses résultats par des introductions spécifiques quoi qu’il est rare de connaître la 

logique opérationnelle, et quand on parle de l’élite qui est de son devoir d’avoir la capacité et 

le pouvoir du changement dans le sens positif par des outils parmi les plus importants, 

comprendre l’objectif et la finalité du changement et superviser les étudiants de sport avec 

toute la spécifitè qui différencie cette spécialité ;  avec un groupe efficace et conscient des 

objectifs et outils et convaincu par l’idée du changement et qui ne prend pas ce changement 

graduellement et à plus grande échelle sans imposer aux acteurs impliqués  

     

Mots clés :      

Pratique éthique, le contrôle social, société étudiante, culture, pratique du comportement, 

espace universitaire. 
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Rôle de l'activité physique sportive dans le développement de certaines capacités de la 

pensée critique chez les élèves du secondaire. 

Résumée :

    Pas de doute qu’une consultation et un développement de la pensée critique est un aspect 

important et une capacité mentale importante de changement cognitif , affectif et 

comportemental, que nous voulons pour nos élèves à atteindre un niveau élevé, où la capacité 

de l’ adolescent augmente à faire des opérations beaucoup plus mentale, comme la 

mémorisation, l’imagination, l'apprentissage et de types de réflexion, en particulier la pensée 

critique laquelle le développement de ses compétences représente des objectifs éducatifs des 

systèmes éducatifs pour les développer délibérément chez les apprenants, son intérêt revient 

du fait  qu’il aide les élèves adolescents de s'adapter aux conditions diverses, ainsi que le 

développement et la clarification de la relation entre la capacité mentale et l'activité physique 

sportive, éducatif, peut nous aider dans la planification des expériences d'enseignement et 

d'éducation.  

      Nous voulons à travers cette étude comparative entre les praticiens et les non praticiens de 

l'activité physique sportive dans la capacité de penser de manière critique afin d'identifier 

l'efficacité de l'activité physique sportive à développer les capacités mentales, les processus 

mentaux et stimuler la réflexion critique, et acquérir ses compétences et l'utiliser pour 

développer la capacité des élèves de l'enseignement secondaire dans le processus 

d'enseignement et d'instruction, ainsi d'atteindre les objectifs pédagogiques globale.  

      Comme nous le désir de maintenir en place avec les exigences actuelles, nous avons voulu 

étudier le rôle joué par l'activité physique sportive dans le développement de la pensée 

critique pour les lycéens, et de connaitre quelques importantes variations qui lui sont associés, 

car il est du devoir de l'école de développer les qualifications du sens critique des élèves 

scolarisés dans le secondaire et l'exploitation de toute matière académique travaillant à 

percuter les capacités mentales des élèves en générale et la réflexion critique en particulier.  

Parmi les conclusions obtenues comme suit:  

      L'étude actuelle a révélé que les élèves pratiquant l'activité physique sportive ont excellé 

sur les non-pratiquants dans la capacité de la pensée critique et possédant la capacité mentale 

meilleure que les non-praticiens, et c'est ce que nous avons observé à travers les différences 

entre les scores moyens pour chacune les praticiens et les non-praticiens dans tous les cinq 

axes pour tester la réflexion critique et ainsi que le degré total de l'essai.  

    L'étude a conclu que les élèves qui se livrent à des activités sportives de façon régulière 

sont les meilleurs dans les tests de pensée critique 

Mot clé : Activité Physique Sportive. Capacités . La pensée Critique 
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Résumé

 

La réussite du processus d’entrainement est tributaire de l’expérience et des 

qualités , de l’anticipation  ,et du savoir faire de l’entraineur. La gestion de 

l’entrainement sportif ,avec l’application des méthodes modernes 

d’entrainement et les différents types de préparations intégrées sont une 

condition sinequanon de réussite en incluant la préparation mentale .Cette étude 

a pour objectif d’évaluer le niveau et la qualité de l’entrainement au niveau des 

structures d’entrainement sportifs. L’échantillon est composée de 34 entraineurs 

 

 Mots clés : culture sportive, les principes d’entrainement, entraineur   
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 Abstract  
subject :  

parental interest and encouragement of children in the practice of sports : Impact on the 

psychological and sociological aspects of adolescents . 

       Family plays an Important role in the participation of their children to sport activities , it 

is one of the most  Important institution which contribute to the social upbringing of the child 

in that it influences this behavior. 

       Our present research is essentially motivated  by the preoccupation to determine the 

nature of the relationship existing between the positive ( interest and encouragement ) of the 

parents toward the practice of sports activities by their children and the dimension of their 

psychological health. 

       In the present research we applied the descriptive model we thought best adapted to the 

nature of our study. The tools we used were : personality  testing t the secondary and 

intermediate levels of school (attia hanah) , and tow questionnaires were submitted to parents 

and children to measure the parental interest and encouragement for the  practice of sports at 

school,  a questionnaire to measure the parental the material and  intellectual welfare of the 

study, a primary questionnaire  our conception. The age of the elements of our sample ranged 

between (15-18) all of them secondary school pupils, 98 in number, male and female. We 

made sure to select our sample free from the variable of the dimension of psycho-social 

correspondence. We limited study to the period extending from October 2007 to June 2008. 

We also used the statistic tools: the calculating  mean, the model deviation and the T test. 

Some of the main conclusions: 

1- The absence of difference between males in the influence of parental interest and 

encouragement on the psychological and social sides during their scholarity .  

2-  There is a tight relationships between the parental interest and encouragement to 

practice sports activities and the psychological and social sides of the sample of our 

study.        

Key words: caring  and encouraging  ,  sport practice  , parents ,children ,   psycho-social 

sides. 
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Résumée  
Le but de cette étude est de connaître l'influence de quelques styles de feed-back avec 

l'utilisation de la vidéo sur l'enseignement de quelques habilites en natation chez les 

débutants, on choisi parmi le feed-back: 

  Feed-back en parallèle  -

       Immédiat  Feed-back  -

Feed-back retarder - 

Pour savoir laquelle qui a une influence chez les débutants (6-9) ans dans la willaya d'ORAN. 

Notre échantillon se compose de quarante huit garçons débutants en natation, repartis en 

quatre groupes, trois groupes expérimentaux et un groupe témoin.  

12 nageurs de 1
èr 

groupe su busent  le style de feed-back retarder  -

12 nageurs de 2eme 
 
groupe su busent  le style de feed-back immédiat   -

12 nageurs de 3eme 
 
groupe su busent  le style de feed-back en parallèle   -

On a utilise le teste standard d'habilité en natation de l'union américaine de sport et de  la 

santé se composent de teste de flottement, teste de glissement avant sur l'eau, le teste de 

glissement  en avant avec mouvement des jambes.  

Notre expérimentation à durée deux mois à raison à raison de deux séances par semaine, la 

durée de la séance 1h 15mn. 

Apres l'étude statistique en se basent sur le (T) student, l'analyse de variance et le teste de 

touky, on a obtenus les résultats: 

- les résultats de poste teste s'améliorent chez les quatre groupes     

-l'utilisation de quelques styles de feed-back  influence positivement sur l'enseignement en 

natation. 

- l'utilisation de feed-back immédiat est le plus préfère dans l'enseignement    

 

Mots clés : 

- feed-back en parallèle, - Feed-back retarde, - Feed-back Immédiat  

-  vidéo, l'apprentissage, natation  
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Les handicapes opérationnel pour l’application du programme d’E.P.S selon l’approche 

par compétence. 

Résumé : 

         L’approche par compétence, et l’une des principaux  axes de l’enseignement d’E.P.S 

dans nos établissement, afin d’améliorer son niveau d’apprentissage, par conséquent les 

exigences des reformes dans nos programmes, reste une obligation considérable. Cet 

important changement et appelé a prendre en considération tout les composant pédagogique –

tel-que les méthodes, les styles de réalisation des contenus des programmes, ainsi que la 

manière de la pensée de l’enseignant et l’enseigne vis-à-vis de la matière pédagogique et 

l’évaluation qui demeure l’ un des facteurs primordial dans le système éducatif.  

A partir de plusieurs points : les plus importants, sont l’enseignement par approche par 

compétences base sur l’évaluation réelle  des programmes et détermine les termes 

d’utilisation pédagogique afin d’éviter toutes  obstacles, qui peuvent gêner l’application 

exacte des programmes pour atteindre les finalités de notre système éducatif. 

Nous avons limité la problématique dans l’étude de quelques obstacles qui ne permet pas 

l’avancement de notre système a travers l’approche par compétence. 

 L’échantillon est constitue de 327 enseignants, nous avons pris comme appui la méthode 

descriptive, utilisant pour cela la démonstration et la confrontation personnelle comme outil 

de la recherche.   

   Apres analyse et discussion, nous sommes arrive a plusieurs conclusions, les importantes 

sont :  

- La pratique d’une terminologie dans l’enseignement d’E.P.S demeur une obligation. 

- Un recyclage périodique et continu pour les enseignants d’E.P.S. 

- Prendre l’évaluation continue comme l’une des reformes impérative dans 

l’enseignement. 

Mots clés : Les handicapes opérationnel. programme d’E.P.S .  l’approche par compétence.  
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L'études du déformation posturale  les  plus fréquent chez les enfants 9-11 ans garçons 

Résumé 

Cette étude était de définir la propagation des écarts squelettiques chez les enfants des 

écoles primaires de 9 à 11ans dans l’Est d’Oran pour déterminer la répartition des ces 

déformation, et quels sont les facteurs les plus importants de leur apparence. 

 Appliqué a cette étude sur un échantillon de 560 élèves, garçons de l’enseignement primaire  

9-11ans, ont conclu cette étude à une déformation posturale, grandes déviations dans le milieu 

de l’échantillon de recherche, où certains élèves n’ont pas été touchés sont  125 avec un 

pourcentage de 22,32%, tandis que ceux avec des déformation sont de 435 élèves avec un 

pourcentage de 77,67%, de l’échantillon global de cette recherche. 

Comme nous l’avons atteint au cours de cette étude, le squelette le plus commun des écarts  

dans l’échantillon de recherche étaient 4 classés respectivement : la baisse de l’épaule 

45,53%, courbure du dos 30,71%, inclinaison latérale de la tête 27,85%, apparition du ventre 

26,78%, tandis que les autres déviations sont d’un pourcentage minimal. 

En plus de ce que nous avons, que l’un des facteurs les plus importants qui contribuent 

efficacement à l’émergence des écarts, nous trouvons le niveau culturel et le statut 

économique des parents, des mauvaises habitudes, l’environnement scolaire (la mauvaise 

qualité des bancs scolaires, la surpopulation, manque d’éclairage dans les salles de cours…) 

Mots clé:(posture, déformation posturale, bonne posture, conscience posturale)  
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مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

Résumé  

Cette étude a porté sur la connaissance de la réalité et le statut de l'élaboration des 

mécanismes de development de la force et son transfert d’entrainement en Judo concernant 

les  categories seniors des équipes d’Alger. 

Les résultats de l'étude théorique montrent la nécessité de l’utilisation du processus de 

renforcement musculaire proche de la technique imposées par l'activité en question. 

C’est à dire que le processus en question ne devrait pas être mené indépendamment des 

mouvements techniques mais il doit être soumis Presque aux mêmes mouvements pour 

qu’il n’y est pas d'incidence sur l'efficacité recherché et il doit aussi toujours être associés 

aux exercices d’étirement en vue d'accroître l'efficacité de la performance.                                

En ce qui concerne l’observation et le questionnaire, les résultats montrent les différentes 

tendances dans les perceptions des entraîneurs de l’échantillon quand il s'agit de 

développer la force spécifique ou du renforcement musculaire, en effet, les exercices de 

renforcement musculaire étaient isolés des gestes techniques. Cela est dû à une mauvaise 

compréhension et l'interprétation des mécanismes de transfert d’entrainement.  

Deuxièmement, la plupart des exercices de renforcement musculaire dépendaient de la 

concentration musculaire volontaire sans l'utilisation de charges extérieures. Donc, les 

entraineurs augmentaient le volume de la charge au detriment de l’intensité ce qui 

bénéficie à l’endurance de la force plus que la vitesse de la force. 

Enfin, les entraineurs de l'échantillon donnent  une attention considérable à l’étirement 

musculaire quand il s'agit de réduire le risque des blessures et la réalisation des gestes 

techniques en Judo alors que leur attention faiblie  quand il s'agit de développer la Force 

spécifique ou de maintenir son niveau de développement le plus longtemps possible.  

                                                 
32

Grégoire Milet, Daniel le Galais : "la préparation physique, optimisation et limites de la performance 

sportive", éd. Masson, collection STAPS ? 2007, p 17.  
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Résume  

 

Evaluation de L’exucution et L’avancement de  l’activité Motrice Adaptée dans certains  

établissements de l’éducation spéciale : Algérie – Jordanie. 

L’objectif de cette étude est délirer la lumière aux centres importants des enfants des besoins 

spéciaux en Algérie et la Jordanie par l’ offre du  rapport de la réalité dans le centre Médico- 

Pédagogique des enfants des besoins moteurs spéciaux à Ain El Bayda - Oum El Boighi  et 

faire une comparaison avec l’association El Hussein du Hachémite Jordanien de Royaume , 

où chercheure a dépendu à celui des visites de mesure de champ et des interviews avec des 

personnes qualifies et compétants soit au niveau de centre, soit au niveau de l’association  

Amman pour défini en effet y avait il priorité et nécessité pour l’activation de l’activité 

motrice adaptée et la physiothérapie. 

Les résultats de cette recherche se confirme qu’il y a un grand déférent entre le centre et 

l’association au niveau des qualités des services : Activité Motrice Adaptée et la 

Physiothérapie.Pour cela, il faut le programmer pour exécution et l’avancement  de l’activité 

motrice adaptée dans le centre  de Oum- El boighi. 

 

Mots clés :  

2. 1 Education spécial.2- Les enfant des besoins  motrices spéciaux.3- Activité motrice 

adaptée. 4- La physiothérapie. 
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RESUME : 

 

Cette étude vise à déterminer les mouvements les plus couramment utilisés chez les 

judokas (catégorie -60kg/-66kg/-73kg). 

Nous avons appliqué cette étude sure un échantillon composé de 35 entraineur et 80 

judokas de certaines willaya à l’ouest de l’Algérie (Mostaganem ,Oran ,Relizane ,Sidi 

belabbés ,Mascara et Telmcen ),et nous avons adopté dans cette recherche la méthode de 

l’enquête et par la collecte et nous avons analysée les résultats obtenus .Il a été constaté 

que la plupart des judokas utilisent des mouvements de nage-wasa plus de né-waza au 

cours des compétitions .les mouvements sont les suivant : Ippon-seoi-nage et moroté seoi-

nage en  premier lieu par 82.5% puis à la troisième place est venu le Tsodi-Tsurikomi –

goshi par 66.25% suivi en quatrième place le Uchi-mata par 52.25%. D’autre mouvements 

représente faible taux varient entre 12.5% à 5% . 

Il s’avère que la plupart des entraineur estiment mieux que la limitation des mouvement ,la 

plus couramment utilisée aide plus l’entraineur à développer l’aspect technique chez les 

judokas  

Mots-clés : 

Judo,nage-waza   ,Ne-waza, Catégorie de poids 
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حركات الرمي الحركات  
الأرضية  

92:5

7:5

يىضح رأي انمصبرعين نىع انحركبث الأكثر إستعمبل 01انشكم رقم 
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حركبث انرمي  الأكثر استعمبلا في انمنبفسبث يمثم   02انشكم 



 

2010 

 

 
271 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

62,5 56,25 65 55
30 17,5 6,25 17,5 16,25 10 10 10

يمثم انحركبث انتي يستعمههب انمصبرع بكثرة في انمنبفست003انشكم 



 

2010 

 

 
272 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

سنة 2أقل من  سنة 5-2بين    5أكثر من 
سنوات

71,42
0 28,57

يمثم استقرار انمدربين في نىاديهم ( 05)انشكم رقــم 

5أقل من  10و5بين  10أكثر من 

14,28 20
66,71

يمثم عدد سنىاث خبرة انمدربين ( 04)انجدول رقــم 



 

2010 

 

 
273 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

حركات الرمي حركات أرضية

91,42

8,58

يمثم رأي انمدربين في حركبث انرمي و انحركبث الأرضيت ( 06)انشكم  رقــم 



 

2010 

 

 
274 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

3- 

المرفولوجي التدريب الميول والتقليد

58,71
85,71

28,57

يمثم انعىامم انمحددة نهحركت الإختصبص  نهمصبرع( O7)انشكم رقــم 



 

2010 

 

 
275 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

 

91,42 88,57 91,42

71,42 71,42

8,57 8,57

40 40

25,71

8,57 8,57

-60)انحركبث الأكثر إستعمبلا عند انفئبث انثلاث   يمثم انمدربين حىل (08)انجدول رقــم 
كهغ( 73_66



 

2010 

 

 
276 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

نعم  لا

85,71

14,28

يمثم رأي انمدربين حىل حصر انحركبث الأكثر استعملا دورهب في تطىير  ( 09)نجدول رقــم ا

الأداء انمهبري



 

2010 

 

 
277 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة



 

2010 

 

 
278 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة



 

2010 

 

 
279 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

 

12-Frédéric Baugoin : ju-jitsu tchniques de base et méthodes d’entrainement . EDITION 

chiron.paris.2001.p01 

13-Gilles Goetghebuer  ET AUTERE : LE JUDO . EDITION LUIC PIRE Bruxelles 2004. 

P5 

14Luis robier: guide morbout  de judo. Bibliothèque moro bout 1971 

15-M.Lee : la voi de la souplesse. Judo méthode pratique accessible à tous . Tadiction de 

M Zaidi .connaissace du mande .Alger.1974.p04 

16-MICHEL PRADET : LA PREPARATION  PHYSIQUE .IENSP 

PUBLUCATION.PARIS.1996.P13. 

17_R. Habersetezes : D2COUVRIRE LE JU-JITSU. AMPHORA2DITION .PARIS 

1993.P12. 

18_T.Inogai et R.Habersetzer :Judo pratique . Edition Amphora .paris février 2002p89 

19-Tadao Inogai et Raland Habersetzer : JUDO INITIATION. EDITION 

AMPHORA.OCTOBER PARIS 2001.P9 

21- George weers :skill range of the elite judo , neil ohlenkamp ,Encino judoclub, 

California,V.S.A,1997,www.judoinfo.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010 

 

 
280 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

 

 

 

 

 



 

2010 

 

 
281 

مجلة علمية محكمة 

 و مفهرسة

Résumée: 

Occupies a study of growth in general, and physical growth and motor particularly great 

importance to the breeders of sports, where being able to evaluate the growth and 

development of children, as well as the opportunities and the creation of appropriate 

conditions that allow for growth to reach than the speed of natural, without the rush or 

stand in the way progress, and that of through the development of sports programs and 

activities appropriate for each kinetic phase of the various stages of growth.  

Is not achieved only by taking into account various factors including environmental and 

genetic, which in turn represents a major determinant of the various fur that individual 

among individuals, as individuals differ in their standards and their colors and 

tendencies of interest primarily due to the susceptibility to various environmental 

influences that surroun And considers the environment and the associated climatic 

variables, one important topics at the scientific level because of their direct impact on 

human health and efficiency as it is affected by and affects which requires that we take 

this into account through various educational processes.  

And that a study of motor development allow us to define criteria and standards 

appropriate to the growth motor for each age to the effect to determine the level of the 

child among his peers in a certain age, as we can know the factors that lead to that 

achieved motor development in a positive way we can from the interpretation of all 

phenomena of motor development and forecasting what can happen in the futur them. 

And on this basis of this study was to demonstrate the importance of various climatic 

variables that characterize our country and its relationship with the various standards and 

patterns of physical and which is the basis in the motor performance of the various sporting 

events, especially in the age groups to ensure the success of the initial launch of the correct 

path for any athlete. 

 

KeyWords :    Growth  - Enveronoment  -  Climate  -  Motor  evelopment
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Objectifs de la revue : 

 La revue ISTAPS a pour particularité de publier tous les travaux de recherche dans le 

domaine des activités physiques et sportives permettant un éclairage scientifique des pratiques 

ou des interventions en vue d'interpeller les intervenants dans le domaine des Sciences du 

Sport et des activités physiques. 

 La revue ISTAPS émane de l’Institut des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem et ses orientations 

générales sont définies par les membres du comité de pilotage. Elles sont mises en oeuvre par 

le conseil de ce comité qui en délègue la responsabilité scientifique au directeur de la 

publication. 

 

 Orientations scientifiques de la revue : 
 

 ISTAPS est une revue scientifique spécialisée dans le domaine des sciences du sport et 

de l'exercice physique. 

 La revue STAPS est pluridisciplinaire et toutes les approches scientifiques peuvent y 

trouver leur place. Pour un meilleur fonctionnement, la rédaction et les expertises sont 

organisées en quatre sections fonctionnelles, ayant chacune son comité international de 

lecture placé sous la responsabilité d'un rédacteur principal. Chacune d'entre elles est 

susceptible de recevoir des réflexions philosophiques ou épistémologiques. 

- La section « Sciences de la Vie » concerne les textes se référant à la biologie, à la 

physiologie, à la biomécanique, aux sciences de la matière, etc. 

 

- La section « Sciences Humaines » concerne les textes se référant à l'anthropologie, à 

l'ethnologie, à la sociologie, à la psychologie, à l'histoire, aux sciences économiques, 

aux sciences juridiques, etc. 

-  

- La section « Sciences de l'Intervention » concerne les textes se référant à la 

didactique, au management, au marketing, à l'entraînement, etc 

-  

            La revue ISTAPS est une publication scientifique s'adressant aux lecteurs du 

monde entier. Elle se situe au niveau des revues les plus exigeantes en matière de 

publication de connaissances nouvelles en matière de recherche. Son objectif est de 

rassembler tous les auteurs et lecteurs du large domaine des « activités physiques et 

sportives » et notamment tous les travaux qui permettent un éclairage des activités 

physique ou de l'intervention en matière d'activités physiques, quelles que soient leurs 

orientations scientifiques en vue d'interpeller les intervenants dans ce domaine. De ce 

principe, découlent des exigences. 

            Le texte, transmis pas les auteurs, doit être rigoureux dans sa démarche et 

respecter les usages des publications scientifiques : références récentes, argumentation 

précise, rejet des affirmations non fondées, présentations d'une problématique claire 

(quelle « question » précise va être abordée), exposé de la démarche utilisée 

(anthropologique, ethnologique, expérimentale, clinique, historiographique...) et des 

outils (analyse de contenu, observations, statistiques descriptives, fonds d'archives, 

matériel expérimental, logiciels...). 

 Des textes exposants une « idée » peuvent être recevables, dans la mesure où 
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ils s'appuient sur les méthodes habituelles de discussion de la philosophie ou de 

l'épistémologie. 

 Des textes, proposant des mesures rigoureuses de paramètres ne suffisent pas à 

« démontrer une vérité », s'ils ne sont pas introduits par une problématique précise et 

pertinente (évaluer, à l'aide d'un test, un groupe de cinq compétiteurs n'est pas 

obligatoirement une « recherche »). 

            Le texte proposé doit être compris par les lecteurs d'un autre pays et d'une autre 

culture que celle de l'auteur. Dans ce sens, un exposé construit avec l'utilisation de 

« concepts inexpliqués », de « références non explicites », de « données 

hyperspécialisées », de « statistiques exagérées »... n'est pas souhaité. De même 

l'utilisation de « jargon », de sigles et de références tacites à une culture locale est à 

éviter. Les auteurs doivent être compris par des lecteurs du monde entier et de 

n'importe quel domaine de référence. 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS : 
 

1. Les textes proposés à la revue STAPS doivent être des articles inédits, n'ayant jamais été 

présentés à une autre revue nationale ou internationale, conformes à ses orientations et 

relevant d'une de ses rubriques. Ils peuvent être soumis en Arabe, Français et Anglais. Ils 

doivent être adressés en trois  exemplaires + support numérique (CD), au directeur de la 

rédaction de la revue. Ils peuvent être envoyés par courrier électronique. E-mail : 

istaps@univ-mosta.dz  

 

2. La première page comprendra seulement les nom(s), prénom(s) et adresse de l'auteur ou de 

chacun des auteurs, avec, si possible, un numéro de fax ou de téléphone, l'adresse électronique 

du premier auteur et la date précise de soumission de l'article. Les auteurs donnant l'adresse 

d'un laboratoire doivent s'assurer qu'ils ont la possibilité de l'utiliser tant d'un point de vue 

institutionnel que scientifique.  

3. Sur une page séparée figureront, successivement :  

- le titre (concis et comportant les termes significatifs),  

- un résumé de 200 mots (en deux, au maximum, présentant l'objectif du travail, la méthode, 

les principaux  résultats et l'interprétation qui en est fait 

- cinq mots-clés, au maximum (mots exploitables dans les banques de données), e. 

4. Le texte sera saisi en caractères Times New Roman, taille 12, en double interligne, non 

justifié, paginé en bas à droite ; il n'excèdera pas 15 pages de format A4. Les titres des 

subdivisions seront présentés en caractères gras et leur numérotation se fera selon la règle 

suivante : 1., 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2. , ...2., 2.1., 2.2., ...  

L'ensemble de l’article doit être réalisé selon les Normes A.P.A. 5ème édition,  

Après expertise, si l'article est accepté, l'auteur fournira des originaux ou des photographies de 

grand format et de bonne qualité, prêts à être reproduits. 

5. Lorsqu'un article est soumis à modification, l'auteur doit répondre point par point 

systématiquement, à l'expert, même s'il rejette certaines modifications proposées, notamment 

dans les domaines des sciences de la vie et des sciences de l'Homme. 

6. Lorsque la procédure d'expertise aboutit à l'acceptation de l'article, signifiée par le 

responsable de la section concernée, l'auteur fera parvenir au directeur de la revue la version 

finale, conforme aux modifications demandées par les experts et aux normes formelles de la 

revue (notamment aux points 2., 3., 4. et 5. ci-dessus). Cette version sera saisie avec un 

mailto:istaps@univ-mosta.dz
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traitement de texte sur PC ou sur Macintosh, Word, et sauvegardé sous Word sur disquette ou 

CD (50 000 signes, au maximum). Celle-ci sera envoyée, accompagnée d'un exemplaire 

imprimé, sur format A4 avec les originaux des photos ou tableaux et un CD. 

 

 

Règles générales : 

1- Les droits de publication sont la propriété de la revue. 

2- Chaque auteur reçoit une copie de la revue après acceptation de son article 

3- Après expertise, chaque auteur reçoit une lettre d’acceptation de la part du directeur de 

la revue et président de la rédaction  

4-  Les articles représentent  des points de vues de leurs auteurs et non pas de la revue. 

5- Les articles doivent être envoyer à l’adresse suivante : 

                           Président du comité de rédaction de la revue ISTAPS 

        Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

BP 002 Mostaganem -27000 Algérie 

Site Kherrouba, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, 27000 

     Tél : +213 45 30 10 33 / 36 / 35   Fax : +213 45 30 10 28 

      Email : istaps@univ-mosta.dz  / www.univ-mosta.dz/staps 

 

Invitation à publier : 

 La revue ISTAPS à le plaisir de vous inviter à soumettre vos travaux  scientifiques 

selon une démarche scientifique rigoureuse et  inédite en langue arabe, français et anglais 

n’ayant pas été publié auparavant. 
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Compétences des éléves et des enseignants en EPS 

 
 

Branislav Antala 

Université Comenius, Faculté de l´éducation physique et du sport, Bratislava, Slovaquie 

FIEP Europe Président 

 

Résumé 
 

Dans l´article je voudrais attirer l ´attention a trois sujets : 

1. Compétences en EPS  

Je vais définir des compétences en générale, des compétences générales et spéciales des 

éléves et des enseignats. 

2. Compétences des élèves en EPS 

Je présenterai la Recommendation du Parlament Européen de 18. decèmbre 2006 sur les 8 

compétences clés pour l´éducation permanente (2006/962/EC), je parlerai de la proposition du 9- 

ieme compétence – compétence de mouvement et des indicateurs de cette compétence. Les 

compétences spécifiques des éleves seront representé par les compétences motrices, les 

compétences cognitives,  les compétences de communication, les compétences sociales et les 

compétences d´attitudes. 

3. Compétences des enseignants de l´EPS  

Dans cette  partie de l´article je vais parler de la personnalité de l´enseignant de l´EPS, de ses 

compétences pédagogiques - compétences motrices, compétences didactiques, compétences  de 

percetion et de mémoire, compétences d´éxprésion et de communication,  compétences 

intellectuelles et créatives, compétences organisateures et compétences académiques. A fin je 

presenterai le nouveau modele d´enseignant en formation de Ken Hardman, 2009 dans lequelle je 

vais parler de l´enseignant de l ÉPS complètement connaisant, analytiquement envisageant, 

critiquement pensant et professionalement effectif.  

 

 

Mots clés : compétences, éducation physique et sportive, enseignant de l´EPS 

 

   

1. Compétences en EPS  
 

Il y a plusiers de définitions de contenu du mot « compétences ». Nous allons utiliser la 

définition du programme AEHESIS. Les compétences nous pouvons définir comme la capacité 

de mobiliser et activiser des connaissances, des habilités et des attitudes appries pour activité 

effective dans des differentes liaisons de la vie réelle.  

Les compétences on peut séparer sur le « compétences des éléves » et sur les 

« compétences des enseignats » dans le processus de l´enseignement. 
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2. Compétences des élèves en EPS  
 

Compétences générales des éléves 

 

Dans la Recommendation du Parlament Européen de 18. decèmbre 2006 sur les 

compétences clés pour l´éducation permanente (2006/962/EC) nous pouvons trouver 8 

compétences clés : 

Communication dans la langue maternelle 

Communication dans des langues étrangères 

Compétence mathématique et les compétences de base dans la science et dans les téchnologies 

Compétence numérique 

Apprendre à apprendre  

Compétences sociales  

L´esprit d´initiative et d´entreprendre 

Compétences culturelles 

Dans ce systéme des compétences générales manque le mouvement. Pendant le 4
ième

 

Congrès Européen de la Fédération internationale d´éducation physique (FIEP), qui avait lieu a 

Bratislava en Slovaquie de 29.8.a 31.8.2007 les spécialistes de 25 pays participants ont proposé 

d´accepter la 9
ième

 compétence  - «compétence de mouvement »  Compétence de mouvement 

représente la combinaison de connaisances multifunctionales aplicables, d´habilités motrices, de 

capacités motrices et d´attitudes humaines, qui sont nécéssaires pour améliorer le mouvement, 

pour le dévéloppement physique, psychique et moteur, pour la performance motrice, le succès 

personal, la santé générale et l´occupation réussie. Comme les indicateurs de compétence de 

mouvement a été proposés : mobilité pendant toute la vie, habilités motrices, style de vie et sa 

qualité, attitudes vers la vie et la société, prevention des maladies de civilisation, santé générale, 

activités sportives spécifiques et habilités professionelles et personelles 

 

Compétences spécifiques des élèves en EPS 

Compétences spécifiques des élèves en EPS sont representées par les : 

Compétences motrices 

Compétences cognitives 

Compétences de communication 

Compétences sociales 

Compétences d´attitudes 

 

Quelques examples : 

Compétences motrices 

Être capable d´utiliser les activités physiques et motrices, qui supportent la prévention des 

maladies de civilisation  

Être capable de développer la performance motrice en relation avec la maintenance et la 

protéction de santé  

Dans les sports choisis savoir utiliser le nombre des activités physiques et motrices adéquates et 

être capable de les pratiquer pendans le temps libre 

Compétences cognitives 

Être capable d´expliquer les causes des activités physiques et sportives dans le mode de vie 

avec l´orientation vers la protection de santé.  

Utiliser la terminologie d´activités physiques et sportives et de connaisances acquises.  
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Être capable d´explicer et utiliser des exercices d´échauffement avant des activités physiques et 

sportives 

Compétences de communication 

Être capable de s´exprimer à haute voie et clairement  

Utiliser la terminologie correcte 

Compétences sociales 

Montrer les attitudes positives à soi-même et aux autres 

Travailler effectivement en équipe 

Résoudre rationellement les situations conflictes, surtout en sport 

Compétences d´attitudes 

Participer aux activités physiques et sportives avec plaisir 

Être capable de gagner, mais aussi être capable de perdre le match et aussi dans la vie 

Intégrer les ideés de fair-play dans la pratique sportive 

                     

3. Compétences des  enseignants de l´EPS 
 

A. Personnalité de l´enseignant de l´EPS 

Trois dommaines sont importantes dans le développment de la personnalité de l´enseignat 

de l´EPS -  orientation vers l´éducation et le sport, capacités psychiques  et connaissances et 

compétences 

Quelle est la diférence entre les connaisances et les compétences de l´enseignant ? 

Connaisances – qu´est-ce que l´enseignant de l´EPS devrait savoir et compétences - qu´est-ce 

que l´enseignant de l´EPS devrait savoir faire. Le programme ARHESIS a définie la 

compétence comme « la capacité d´appliquer des connaissances, un know–how et des habilités 

dans des situations professionnelles générales et/ou changeates » 

D´apres European Qualification Framework les compétences de l´enseignant (en 

générale) on peut séparer sur les: 

Compétences cognitives (utiliser des théories, des stratégies et des concepts) 

Compétences functionelles (des habilités et un know-how) 

Compétences personelles (savoir se conduire dans des situations spécifiques) 

Compétences éthiques (les valeurs personnelles et professionnelles)  

 

B. Compétences pédagogiques de l´enseignant de l´EPS  

Compétences pédagogique de l´enseignant de l´EPS sont répresentées par les : 

Compétences motrices 

Savoir s´occuper de sa capacité physique  

Le niveau acceptable d´habilités motrices dans des différentes activités physiques et sportives 

Être en bonne santé 

Compétences didactiques 

Être capable de trouver les réponses adéquates sur les questions concernant des buts, du contenu 

et des méthodiques de processus de l´ enseignement 

Savoir choisir des stratégies, des méthodes d´enseignement, des méthodes d´évaluation 

Savoir planifier, faire des projets de son travail 

Compétences de percetion et de mémoire 

Les dispositions de l´enseignant par lesquelles il découvre, perçoit, reconnaît et évalue le monde 

interne d´enfants, les rélations interpersonelles et les différences dans l´apprentissage moteur 

Le sens d´espace, le sens de temps 
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La vue, l´ouïe, la mémoire spéciale des noms, des visages, des individualités des élèves,  de la 

quantité et qualité de contenu enseigné 

Compétences d´expression et de communication 

Être capable de gérer efectivement le processus d´enseignement 

Savoir utilisier les moyens verbales (commentaires, terminologie sportive, savoir travailler avec 

la voie, commandements) et non verbales (démonstrations, mimique, gesticulation, haptique, 

proxémique) 

Compétences intellectuelles et créatives  
Savoir apliquer adéquatement des connaissances dans les conditions concrètes en travail 

pédagogique 

Savoir choisir les nouvelles orientations en son travaille pédagogique 

Compétences organisationnelles 

Être capable d´organiser effectivement les enfants, le processus d´enseignement dans l´espace et 

dans le temps 

Savoir organiser les différentes formes d´enseignement (cours de l´EPS, classes en plein air, 

compétitions) 

Compétences académiques 

Être capable d´étudier pendant toute la vie et d´intégrer les nouveaux connaissances dans sa 

pratique pédagogique – la formation continue 

Les dispositions „manuscriptes“ – savoir travailler avec les documents scolaires et utiliser les 

nouveaux moyens techniques (ordinateurs, internet et des moyens sportifs) 

 

            C. Modele d´enseignant en formation (Hardman, 2009) 

Pour savoir bien s´addapter a la nouvelle situation de la société, de l ´enseignement et des 

éleves et savoir aussi manager les échanges, nous devons pour le future former l´enseignant qui 

sera : 

Complètement connaissant 

Bien connaître le contenu de curriculum scolaire d´EPS pour les différentes classes 

Utiliser les styles et les méthodes d´enseignement dans le cadre de contenu variable 

Analytiquement envisageant 

Savoir refléchir et développer des stratégies d´après les intérêts des élèves en éducation 

Savoir travailler avec les différents problèmes sociaux, culturels, éthiques, politiques avec 

lesquels sont les élèves confrontées 

Critiquement pensant 

Être capable d´évaluer critiquement sa propre pratique en relation avec des buts d´enseignement 

Être capable de faire l´analyse et l´évaluation critique de connaissances et de savoirs sur le point 

de vue de recherche scientifique et de pratique 

Savoir utiliser des arguments rationnels et de former des jugements indépendants des élèves 

Professionnellement effectif 

Être capable  de répondre profesionnellement aux désirs des enfants et de développer des 

relations avec eux 

Être capable de communiquer et de travailler ensemble avec ses collègues, des parents et des 

autres  

Savoir assurer en EPS les mêmes possibilités pour tous les enfants 
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Conclusions 

 

La qualité de connaissances et compétences des enseignants d´EPS developpées dans la 

formation influence la qualité d´enseignement et la qualité d´EPS dans les écoles primaires et 

secondiares. Le qualité de l´EPS dans les écoles infuance la qualité de santé de gens et al fin la 

qualité de Vie des enfants et de toutes les adultes. C´est pourquoi le developpment des 

compétences devrait avoir une place importante dans la formation des cadres pour l´ EPS et pour 

le sport.  
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Étude du Processus de Catégorisation Perceptive en sport  

 

Mohamed. Sebbane . harchaoui youcef 

Institut d‘ éducation Physique et Sportive 

Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem 

Abstract 

     The field of perceptive categorization nowadays arouses a new interest in cognitive psychology. 

Our perceptive system makes it possible to establish the link between our environment and our 

cognitive system. Indeed, it is from what we perceive of the world which surrounds us, that we can 

build of knowledge. A first question arises then: which report/ratio do they maintain with the physical 

world? Goldstone & Barsalou, (1998) agree to say, that this influence testifies to a continuity between 

processes of low level (perceptive knowledge) and processes high level (conceptual knowledge). 

From this point of view, one postulates that on the one hand, the experts are higher than the beginners 

in a declaratory task, when it is a question of describing conceptual knowledge (i.e., declaratory), and 

that on the other hand, this superiority of the richness of the repertory of conceptual knowledge 

disappears when it is about a task of perceptive categorization. Indeed, the results of the task of 

perceptive categorization show that this process is a product of the activity which facilitates the data 

processing visual. This shows that the free practice largely influenced the perceptive system which to 

develop a sensitivity to forms of play. This influence testifies to continuity between the processes of 

low level (perceptive knowledge) and the processes high level (conceptual knowledge). 

 

Résumé 

La capacité de l'homme à reconnaître des dizaines de milliers d'objets apparaissant dans des 

environnements riches et complexes est probablement l'une des plus surprenantes. Elle reste 

inégalée par les plus puissants algorithmes développés en vision artificielle (Thorpe et al, 1989).             

        Selon Goldstone & Barsalou (1998), les données obtenues en perception catégorielle et en 

apprentissage perceptif permettent de présumer de l’existence d’un continuum entre le niveau 

perceptif et le niveau conceptuel. Il est important d’expliquer que nous parlons de « catégories 

perceptives » et non pas de « catégories sémantiques ». La sémantique comprend l’ensemble des 

informations qui décrivent la nature et la fonction des informations dans l’environnement. Le 

niveau perceptif correspond uniquement à la forme de l’information. Ce qui nous intéresse dans 

cette étude, c’est de montrer que des joueurs non entraînés sont eux aussi sensibles aux formes de 

jeu sans prendre en compte des caractéristiques sémantiques.  

 

Mots-clés : Catégorisation perceptive, Expertise, Football 

 

1. Introduction 

Le domaine de la catégorisation suscite de nos jours un nouvel intérêt en psychologie 

cognitive. Cela est légitimé par le fait que son étude devrait théoriquement nous permettre de 

répondre à des questions épistémologiques que se sont toujours posé les psychologues à propos 

de la réalité de ce que nous percevons. 

En effet, notre système perceptif permet de faire le lien entre notre environnement et notre 

système cognitif. Par ailleurs, c’est à partir de ce que nous percevons du monde qui nous  entoure, que 

nous pouvons construire des connaissances. Se pose alors une première question: quel rapport 
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entretiennent-elles avec le monde physique ? Goldstone & Barsalou, (1998) s’accordent à dire que 

cette influence témoigne d’une continuité entre des processus de bas niveau (connaissances 

perceptives) et des processus de haut niveau (connaissances conceptuelles). 

 Dans cette perspective, on postule que le processus de catégorisation perceptive chez les 

sportifs est un produit de l’activité qui facilite le traitement des informations visuelles. Cette 

hypothèse est l’objectif principal de ce travail de recherche.  

 

2. Méthodes et Moyens 

 

Expérience 1 : Influence du niveau d’expertise sur l’évocation des connaissances   

                         Conceptuelles (i.e., déclaratives). 

 

1.1. Introduction 

Cette première expérience avait pour objectif d'identifier les connaissances 

conceptuelles, représentées sous la forme de systèmes de jeu, spécifiques à l’activité football, 

connues des participants, en relation avec leur niveau d'expertise. Plus particulièrement, il 

s’agissait, de la part des participants, d’évoquer les différents systèmes de jeu de football 

connus d'eux (voir questionnaire en Annexe). 

Dans cette perspective, le fait de considérer les connaissances comme un contenant 

stocké en mémoire à long terme rend possible l’appréhension des acquisitions comme un 

empilement d’une somme extrêmement importante de connaissances (French & Mc Pherson, 

1999, Garbarino, Esposito & Billi, 2001 ;  Sève, 2004). 

L’objet de cette expérience vise essentiellement à étudier la  performance des experts par 

rapport aux novices à travers l’évaluation de leurs connaissances déclaratives représentées 

sous la forme de système de jeu spécifique à l’activité football, connu des participants en 

relation avec leur niveau d’expertise. Plus particulièrement, il s’agissait de la part des 

participants, d’évoquer  les différents systèmes et sous systèmes (exemplaires) de jeu de 

football sous la forme de concepts et d’images. 

 

1.2. Hypothèses 

On peut supposer que les systèmes de jeu sont d'une part, appris au cours de l'entraînement, 

d'autre part, acquis par l'expérience. Soit que la pratique consolide et stabilise ces systèmes en 

mémoire, soit que l'expérience fasse émerger des formes de jeu, correspondant en partie, ou 

totalement aux systèmes de jeu. Nous formulons les hypothèses suivantes : 

* Si les systèmes et les exemplaires de jeu sont exclusivement acquis par l'enseignement, alors 

ceux-ci doivent être mieux représentés (et par conséquent évoqués) par les entraîneurs (qui les 

ont acquis en tant que joueurs, et qu'ils enseignent), que par les joueurs ; 

* Si les systèmes et les exemplaires de jeu sont un produit de la pratique, comme forme de jeu 

émergeante, alors, ceux-ci doivent êtres également évoqués, mais à un degré moindre chez les 

joueurs entraînés que chez les entraîneurs et que chez les joueurs non entraînés. 

* Enfin, les non pratiquants, ne devraient pas être capable d'évoquer ces systèmes et 

exemplaires de jeu, sauf, toutefois, si cette capacité d'évocation résultait de la seule 

observation des retransmissions des matchs télévisés ; 
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1.3. Participants 

Quatre populations de 12 participants (entraîneurs, joueurs entraînés, joueurs non 

entraînés et des non pratiquants) ont participé à l’expérience : 

 Population 1 : des entraîneurs (ENT) engagés dans le championnat de Division 3 de la 

Fédération Algérienne de Football avec plus de 15 ans de pratique comme footballeurs et 

plus de 15 ans de pratique comme entraîneur (Age moyen= 43 ; ET = 5,6) ; 

 Population 2 : des joueurs entraînés (JE) engagés dans des équipes de 2 et 3 divisions 

avec plus de 15 ans de pratique (Age = 26 ; ET= 3,6) ; 

 Population 3 : des joueurs non entraînés (JNE) ne pratiquant pas le football en club et 

n’ayant jamais été encadrés par des spécialistes de football (Age= 25 ; ET= 4,03). Leurs 

expériences se résument à une pratique régulière, au moins hebdomadaire. 

 Population 4 : des non pratiquants (NP), étudiants en architecture et en chimie n’ayant 

jamais pratiqué de sports collectifs, n’ayant jamais pratiqués de sports collectifs (Age 

moyen= 21 ; ET=1,3) ; 

 

 

1.4. Tâche et Matériel. 

Nous avons bâti un questionnaire constitué de quatre étapes, que nous avons présenté à 

chacune des quatre populations.  

 Au cours de la première étape, les participants devaient évoquer tous les systèmes de 

jeu de base d’attaque (i.e., caractérise une organisation spatiale collective déterminée) 

connus sous une forme numérique (e.g., 4-4-2). Le label identifié constituait une procédure 

de description des alignements des joueurs en attaque de l’avant vers le but. Dans cet 

exemple, les chiffres indiquent le nombre de joueurs répartis sur trois lignes : soit une ligne 

de 4 défenseurs, une ligne de 4 milieux de terrain et une ligne de 2 attaquants ; 

 Au cours de la seconde étape, les participants devaient schématiser ces systèmes de jeu, 

  sur support papier, en représentation vue de dessus  

 Au cours de la troisième étape, les participants devaient évoquer les différents 

exemplaires (i.e., caractérise une organisation spatiale collective qui conserve les 

propriétés du référentiel de base, mais dont la position des joueurs est différente du 

système de base évoqué). 

 Au cours de la quatrième étape, les participants devaient schématiser ces différents 

exemplaires sur un support papier .  

 

1.5. Variables et analyses statistiques  

Pour chaque épreuve, les résultats étaient traités dans le cadre de plusieurs analyses de 

variance (Anova). Le recueil des données concernait : 

o Le nombre de systèmes de jeu évoquer ; 

o Le nombre d’exemplaires évoqués pour chaque système ; 

L’analyse des résultats a porté sur  

 L’effet du niveau d’expertise ; 

 L’effet des systèmes de jeu ; 

 L’effet des exemplaires pour chaque système ; 

 L’analyse des effets significatifs a été suivie par une analyse complémentaire (test post-

hoc). Le niveau de significativité () était fixé à p<.05 pour l’ensemble des tests ; 
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1.6. Résultats et discussions:  

1.6.1. Effet du niveau d’expertise (évocation des systèmes de jeu)  
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Histogramme 1: Résultat d’évocation des systèmes de jeu par niveau d’expertise 

La moyenne des pourcentages d’évocation des connaissances déclaratives spécifiques à 

l’activité du football (systèmes de jeu) chez les entraîneurs et les joueurs entraînés, 

respectivement (M= 92%, ET= 2,24 vs M=75%, ET= 3,67) est supérieure à la moyenne de la 

performance d’évocation chez les joueurs non entraînés et les non pratiquants, respectivement 

(M=40%, ET= 5,36 vs M= 28% , ET= 3,44) ; 

Les résultats de l’analyse de la variance relative à l’évocation des systèmes de jeu montre un  

effet significatif du niveau d’expertise [F (3,44)= 5,733, MSe = 77,400, p<.007]. 

L’analyse complémentaire révèle un effet du niveau d’expertise entre : 

o Les entraîneurs et les joueurs non entraînés (p<.007) ; 

o Les entraîneurs et les non pratiquants ( p < .002) ;  

o Les joueurs entraînés et les joueurs non entraînés (p<.090) ; 

o Les joueurs entraînés et les non pratiquants (p< .028) ;   

 

En revanche, aucun effet significatif du niveau d’expertise n’a été révélé entre : 

1. Les entraîneurs et les joueurs entraînés (p<.215) ; 

o Les joueurs non entraînés et les non-pratiquants (p <.555)  

   

1.6.2. Effet du niveau d’expertise (évocation des exemplaires de jeu) 
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Histogramme 2: Résultats d’évocation des exemplaires de jeu 

 

La moyenne des pourcentages d’évocation des différentes connaissances déclaratives 

spécifiques à l’activité du football (i.e., exemplaires des systèmes de jeu) des entraîneurs et des 

joueurs entraînés, respectivement, (M= 92%, ET= 11,18 vs M= 40%, ET= 10,71) est largement 

supérieure à la moyenne d’évocation  des joueurs non entraînés et des non pratiquants, 

respectivement (M=17%, ET= 11,14 vs M= 9%, ET= 5,59). 

Les résultats de l’analyse de la variance relative à l’évocation des exemplaires montrent un 

effet significatif du niveau d’expertise [F (3,44)= 25,236, MSe =2492, 067, p<.000]. 

L’analyse complémentaire (test Post Hoc) montre un effet significatif du niveau 

d’expertise entre : 

1. Les entraîneurs et les joueurs entraînés (p<.000) ; 

2. Les entraîneurs et les joueurs non entraînés (p<.000) ; 

3. Les entraîneurs et les non pratiquants (p< .000) ; 

4. Les joueurs entraînés et les joueurs non entraînés (p<.038) ; 

5. Les joueurs entraînés et les non pratiquants (p< .009) 

En revanche, aucun effet significatif du niveau d’expertise entre les joueurs non entraînés et les 

non pratiquants n’a été révélé (p<.494). 

 

 

1.7. Discussion des résultats 

Les résultats de la première expérience (tâche d’évocation) relative aux connaissances 

déclaratives (conceptuelles) spécifiques aux différents systèmes de jeu de football en attaque 

attestent de l’existence d’un  effet du niveau d’expertise pour les différentes catégories de 

systèmes de jeu. Globalement, les connaissances déclaratives répertoriées chez les experts 

(entraîneurs  vs  joueurs entraînés), révèlent une meilleure performance d’évocation pour les 

concepts de jeu spécifiques aux différentes catégories de systèmes de jeu (4-4-2 ; 4-3-3 ; 3-5-2 ; 

3-4-3 et 3-3-4), par rapport aux novices (joueurs non entraînés  et non pratiquants).  

Ce premier résultat est en accord avec les résultats des travaux empiriques réalisés en 

psychologie cognitive (Chase et Simon,1973 ; Gobet, 2003) et en psychologie du sport (Allard & 

al, 1980 ;  French & Thomas, 1987 ; Mc Pherson, 1999 ; Williams et al, 1999) qui ont révélé la 

supériorité des experts sur les novices dans leurs domaines d’activités. En effet, les différentes 

recherches, qui ont étudié les performances cognitives des experts et des novices à travers des 

tâches déclaratives ont largement démontré, que la durée de pratique ainsi que la richesse de 

l’expérience acquise permet, d’une part, d’accéder à des contenus de connaissances déclaratives 

plus riches et plus complexes et d’autre part, d’optimiser l’évocation d’un nombre conséquent de 

connaissances spécifiques à leur domaine d’activité, lors des tâches déclaratives . 

Par ailleurs, la performance d’évocation des connaissances déclaratives des joueurs non 

entraînés et des non pratiquants montre que, la pratique libre ainsi que la retransmission télévisée 

permet l’acquisition d’un répertoire de connaissances. Néanmoins, ce répertoire est réduit à des 

connaissances déclaratives générales à l’exemple de l’évocation du système de jeu 4-4-2 et du 4-

3-3 qui, ont été évoqué non seulement, par les entraîneurs et les joueurs entraînés, mais aussi par 

les non entraînés et les non pratiquants.  

En revanche, les résultats de l’évocation des connaissances déclaratives relatives aux  

exemplaires pour chaque catégorie de système de jeu (connaissances plus complexes) ont 

largement démontré, la différence entre expert et novice lorsqu’il s’agit d’évoquer des 

informations détaillées de l’activité (Voir histogramme 2). En effet, la performance des 
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entraîneurs et des joueurs entraînés montre, clairement, lors de cette seconde tâche d’évocation, 

que l’acquisition d’une grande quantité de connaissances déclaratives  est largement appuyée par 

une qualité de connaissances conceptuelles plus complexe et plus détaillée  que les concepts 

généraux relatives aux systèmes de jeu évoqué auparavant. Cette richesse qualitative des 

connaissances conceptuelles à largement contribuer au rappel des connaissances stockées en 

mémoire à long terme. Ce résultat caractérise l’effet de l’expertise cognitive qui exige la 

démonstration d’une forme d’excellence dans l’évocation des connaissances conceptuelles 

spécifiques au domaine de l’activité. 

 En revanche, la performance d’évocation des connaissances déclaratives spécifiques chez 

les joueurs non entraînés et chez les non pratiquants atteste des limites que rencontre ces deux 

populations lorsqu’il s’agit de déclarer des connaissances qualitatives spécifiques au domaine. En 

effet, leurs résultats soulignent clairement la pauvreté de leur répertoire de connaissances 

spécifiques aux différents systèmes de jeu qu’ils  ont largement évoqués mais rarement 

développé. Ceci montre, que la richesse du répertoire de connaissances conceptuelles plus 

spécifiques et plus complexes de l’activité dépend du niveau d’expertise acquit. Autrement dit, 

plus on acquiert une expertise, plus le répertoire de connaissances conceptuelles s’enrichit au fil 

des années de pratique. 

 

Expérience 2 : influence du niveau d’expertise sur la catégorisation perceptive  

 

2.1. Introduction 

 

Le domaine de la catégorisation perceptive suscite de nos jours un nouvel intérêt en 

psychologie cognitive. Notre système perceptif permet de faire le lien, entre notre environnement 

et notre système cognitif. En effet, d’une part, c’est à partir de ce que nous percevons du monde 

qui nous entoure, que nous pouvons construire des connaissances perceptives. Se pose alors la 

question : quelle est la nature des connaissances perceptives ? et d’autre part, nous pouvons 

également nous interroger sur l’influence de ces connaissances perceptives sur notre perception. 

La perception de l’environnement est-il façonné par nos connaissances perceptives? Les 

psychologues cognitifs (Goldstone & Barsalou, 1998) s’accordent à dire que cette influence 

témoigne d’une continuité entre des processus de bas niveau (connaissances perceptives) et des 

processus de haut niveau (connaissances conceptuelles) . 

L’objet de cette expérience était de montrer l’interaction entre les connaissances 

conceptuelles et les connaissances perceptives ainsi que l’effet de la pratique sur le processus de 

catégorisation perceptive. 

 

2.2. Hypothèses 

 La tâche d’évocation, réalisée lors de la première expérience, nécessitait la connaissance 

d'un répertoire lexical, caractérisant les différents systèmes de jeu, sous un concept 

conventionnel en football de type numérique (4-3-3 ; 4-4-2 ; 3-5-2) ou d'un  répertoire sous 

forme d’image, également conventionnelle, lorsqu'il s'agit de représenter les systèmes de jeu 

sous une forme schématique. Le fait que les non pratiquants n’y parviennent pas ou peut 

pourrait signifier tout simplement  que, cette population ne maîtrise pas ces lexiques. Si c'était 

le cas, notamment dans le cas ou la pratique ferait émerger des formes correspondant aux 

systèmes, les joueurs non entraînés devraient être capable de reconnaître ces formes et de les 

classer. Nous formulons L’hypothèse suivante : 
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 Si les systèmes de jeu correspondent à des productions résultant de la pratique, alors, les 

joueurs non entraînés devraient êtres sensibles aux formes les représentants. Ceci, à un 

degré supérieur aux non pratiquants et à un degré moindre que les entraîneurs et les 

joueurs entraînés ;  

 

2.3..Participants 

Les mêmes participants qui ont collaboré à la tâche d’évocation des connaissances 

conceptuelles ont participé à cette seconde expérience. 

2.4. Matériel 

Cette seconde expérience était programmée et réalisée sur un ordinateur PowerBook G4 

Macintosh via un programme développé en langage (C++). Les configurations de jeu étaient 

présentées sur l’écran de l’ordinateur. La taille des images à l’écran était de (32 cm x 21,5 cm) 

avec une résolution de 980 x 750 pixels (largeur x hauteur).  

Six types de catégories de configurations ont été utilisés lors de cette seconde expérience : 

 Les cinq premières catégories de systèmes de jeu offensif évoqué par les entraîneurs lors 

de la première expérience. Pour chaque système de jeu, cinq exemplaires ont été utilisés. 

Chaque exemplaire représentait vue de dessus une variante qui correspondait à une 

organisation spatiale des joueurs en attaque, identique ou appartenant au système de jeu 

de référence. Chaque exemplaire était ainsi composé de 10 joueurs attaquants et de 10 

joueurs défenseurs. Ces configurations ont été développées à partir des systèmes de jeu 

sélectionnées par les entraîneurs. Afin de se rapprocher des conditions de jeu et par 

conséquent d’augmenter la richesse informationnelle des stimuli schématiques 

conventionnels, nous avons remplacé les croix représentant les joueurs par des formes 

humanoïdes en 2D, représentant des joueurs de football (voir Figure 3) via le logiciel de 

reconstruction 3D (Mavromatis &  al, 2003) ;  

 

 La sixième catégorie de configurations de jeu d’attaque cohérente à était élaborée par trois 

entraîneurs n’ayant pas participé à la première expérience. Pour cette catégorie, chaque 

entraîneur devait construire cinq exemplaires composés de configurations d’attaque 

cohérentes en football (i.e., organisation spatiale des joueurs sur le terrain qui respecte les 

règles qui régissent l’activité football en situation d’attaque), mais ne correspond pas à un 

système de jeu enseigné ; 

 

 Ainsi, quinze exemplaires ont été réalisés. Parmi ces configurations, cinq exemplaires, 

seulement cinq ont été considérés comme des exemplaires typiques de configurations 

offensives correspondant à des configurations cohérentes mais ne pouvant laisser 

apparaître l’appartenance à aucun système conventionnellement enseigné ont été 

sélectionnés . 
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3. Résultats et discussion 

 

3.1. Variable niveau d’expertise 
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Histogramme 3:  Pourcentages de Bonnes Réponses et latence des temps de réponse selon le 

niveau d’expertise 

 

L’analyse des pourcentages de bonnes réponses montrent une supériorité des entraîneurs, 

des joueurs entraînés et des joueurs non entraînés respectivement, (M =96%, ET= 3,62 ;  M= 

92%, ET= 3,62   ; M=87%, ET= 5,56) par rapport aux non pratiquants, respectivement (M=67%, 

ET= 11,17).  

 Les résultats de l’analyse de variance ont révélé un effet significatif du niveau d'expertise [F 

(3,44)= 35,05, MSe = 172,120 , p <.000]. 

En effet, l’analyse complémentaire (test de Dunett) ne montre pas un effet significatif du 

facteur niveau d’expertise entre : 

 Les entraîneurs et les joueurs entraînés (p < .226). 

 Les entraîneurs et les joueurs non entraînés (p< .017).  

 Les joueurs entraînés et les joueurs non entraînés ( p <.204). 

Par ailleurs, l’analyse révèle un effet significatif du niveau d’expertise entre : 

 Les entraîneurs et les non-pratiquants (p< .000).  

 Les joueurs entraînés et les non-pratiquants  à p < .000).  

 Les joueurs non entraînés et les non-pratiquants à (p < .000). 

3.2.1.Facteurs niveau d’expertise 

 

Les résultats de l’analyse complémentaire (test DUNETT) concernant les temps de réponse 

ne révèlent aucun effet significatif entre : 

 Les entraîneurs et les joueurs entraînés à (p<.42) ; 

  Les entraîneurs et les joueurs non entraînés à (p<. 029) ;   

 Les joueurs entraînés et les joueurs non entraînés à (p <.149) ; 
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En revanche, un effet significatif existe entre : 

 Les entraîneurs et les non pratiquants à ( p<.000) ; 

 Les joueurs entraînés et les non pratiquants à (p<.000) ; 

  Les joueurs non entraînés et les non pratiquants à (p <.000) ; 

3.3. Discussion des résultats 

Globalement, les résultats de cette seconde expérience montrent que la performance de 

catégorisation perceptive des entraîneurs, des joueurs entraînés et des joueurs non entraînés est 

supérieure à la performance de catégorisation perceptive des non pratiquants. Selon le modèle de 

l’expertise cognitive, les experts acquièrent par l’entraînement et la pratique des connaissances 

conceptuelles et perceptives spécifiques à leur domaine d’activité et développent une sensibilité 

perceptive à des formes de jeu familières et cohérentes (Laurent, ward, williams & Ripoll, 2006). 

Cette sensibilité perceptive facilite l’extraction très rapide des informations pertinentes d’une 

situation de jeu et permet un accès rapide à des solutions efficaces sans avoir à explorer l’ensemble 

des possibilités existantes en mémoire à long terme (Gobet, 2004). De ce fait, les entraîneurs et les 

joueurs entraînés sont capables de réaliser des performances de catégorisation perceptive plus 

rapidement et plus efficacement que les joueurs non entraînés. En effet, les résultats réalisés par ces 

deux populations attestent de l’extrême sensibilité perceptive à des configurations de jeu familières et 

cohérentes. Cette sensibilité perceptive à des formes de jeu optimise le processus d’identification 

rapide et de discrimination efficace des configurations qui appartiennent à des formes typiques de 

l’activité.  

Par ailleurs, les résultats révèlent aussi une performance des joueurs non entraînés supérieurs au 

seuil du hasard. Ces derniers semblent avoirs développer une sensibilité perceptive à des formes de 

jeu. Ce résultat démontre clairement, que la pratique libre a influencé le système perceptif qui à 

développer une sensibilité à des formes de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue Scientifique S.T.A.P.S 

N  07  2010 

 

 

Revue Scientifique 

Semestriel Indexée 

15 

3.4. Références bibliographiques 

Allard, F., Graham , S., & Paarsalou, M.E.(1980).  Perception in sport  Basket-ball., Journal         

of Sport Psychology, 2, 14-21 

 

Chi, M.T. H ., Glaser, R., & Rees , E. (1982). Expertise in problem solving. In R. Sternberg        

(Ed), Advances in the psychology of human intelligence (Vol.1 pp7-75). Hillsdale, NJ :        

Erlbaum. 

 

French ,K.E., & Thomas, J. R. (1987). La relation entre le développement des connaissances               

et la performance des jeunes basketteurs. Journal de psychologie du sport, 9, 15 -32. 

 

Gobet, F. (2004). Rôle of pattern recognition and search in expert décision, Making         

proceedings of 26 th Annuel Meeting of the Cognitive Science Society, Chicago, USA,5-        7 

August.  

 

Goldstone,R.L . (1998) . Perceptual Learning .Annual Review of Psychology  

       49,585-612 

Laurent, E., Ward, P, Williams, A.M  &  Ripoll, H. (2006). L’expertise en basket-ball modifie       

t-elle la discrimination perceptive des habiletés cognitives, Underlying Cognitive and       visual 

behaviours, Visual cognition,13, 247-271. 

 

McPherson, S. L., & Thomas, J. R. (1989). Relation of knowledge and performance        in boy’s 

tennis : Age and expertise. Journal of Experimental Child Psychology, 48, 190-          211. 

  

Mavromatis, S., Baratgin., J., sequéira, J. (2003). Toward the design of a simulator to analyze       

team sport  stratégies, Mirage , France. 

 

Ripoll, H  &  Baratgin, J. (2004) . Les déterminants cognitifs de l’organisation spatiale  du        

joueur de sports collectifs : Application à la  simulation , Rapport de recherche  Cognition         

9Ob. 

Sève, C. (2001). Dynamique et signification de l’activité des pongistes en match.      In E. Louis 

(Ed.), Sports de raquette. Entre théorie et pratiques (pp. 89-99), Paris. Revue       EPS. 

 

Williams, A., Davids, K., & Williams, J.G. (1999). Perception visuelle et l’action en sport        

Sports Science, Sports Studies psychology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue Scientifique S.T.A.P.S 

N  07  2010 

 

 

Revue Scientifique 

Semestriel Indexée 

16 

Etude de l’influence de l’Expertise Sportive sur l’Évocation  des Connaissances 

Déclaratives  

 (Cas du handball) 

Abdeddaim. Adda           Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem 

 

Résumé  

Cette présente étude a pour principal objectif  l’exploration de l’influence de l’expertise 

sportive sur l’évocation des connaissances déclaratives à travers le paradigme, experts /novice. 

En effet, différents travaux dans le domaine de la psychologie cognitive et de la psychologie du 

sport ont montré que les performances des experts sont supérieures aux novices dans des tâches 

de rappel, de reconnaissance et de prise de décision (Chase & Simon, 1973a;  Zoudji & Thon, 

2003). 

La démarche suivie dans ce travail consiste à vérifier la supériorité des experts sur les 

novices lors d’une tâche de  rappel. Les résultats de cette étude montrent non seulement que les 

experts sont supérieurs aux novices lorsqu’il s’agit de rappeler des connaissances déclaratives 

spécifiques à leur domaine d’expertise, mais aussi, qu’ils possèdent un répertoire  riche sur le 

plan quantitatif et qualitatif qui facilite leur rappel. 

 

 

Mots clés : Expertise Sportive ; Connaissances Déclaratives ; Hand-ball 

 

 

 (Chase & 
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Abstract 

The present study's main objective is to explore the influence of sporting expertise on the 

evocation of knowledge through the declarative paradigm, expert / novice .Indeed, various 

studies in the field of cognitive psychology and sport psychology have shown that the 

performance of experts are superior to novices in recall tasks, recognition and decision making 

(Chase & Simon, 1973a;  Zoudji & Thon, 2003). 

Our main approach in this work is to verify the superiority of experts over novices at a task 

reminder. The results of this study show not only that experts are superior to novices when it 

comes to recall declarative knowledge specific to their area of expertise, but also possess a rich 

repertoire double et quantitatively and quality that facilitates recall. 

Key words: sport expertise, declarative knowledge, Hand-ball. 

INTRODUCTION 

Différents travaux dans le domaine de la psychologie cognitive appliquée au domaine du 

sport montrent l’existence de processus mentaux devançant et guidant l’exécution motrice. Tous 

ces travaux permettent d’avancer l’hypothèse que l’expertise reposerait  simultanément sur le 

développement de compétences concernant l’exécution motrice (automatisation gestuelle et 

motrice) et sur le développement de compétences cognitives (raisonnement et résolution de 

problème). (Zoudji B, 2001)  (Zoudji, 2006). 

Les résultats obtenus dans ces travaux, et dans différents domaines, confortent l’idée que 

l’expertise se caractérise par une grande habileté mnémonique (Ericsson & Kintsch, 1995). Par 

ailleurs, les recherches actuelles convergent vers deux grandes hypothèses pour expliquer les 

différences de performances entre le sujet expert et le novice : l’hypothèse des bases de 

connaissances, et l’hypothèse de l’habileté du système mnémonique. Dans cette recherche, nous 

aborderons le premier volet traitant les bases de connaissances et plus précisément les 

connaissances conceptuelles (déclaratives). Les premières études portant sur les connaissances  

(Chase & Simon, 1973 a) chez les joueurs d’échecs, ont confirmé la structuration de ces 

connaissances. Cette structuration faciliterait l'encodage, la rétention et/ou la récupération des 

informations. Les résultats de quelques expériences dans le domaine des activités physiques 

sportives viennent renforcer ces données. Ces expérimentations s'appuient sur différents 

systèmes, tels les questionnaires à choix multiples  (French & Thomas, 1987) ou des entretiens 

(Zoudji, 2006) pour identifier et évaluer les connaissances respectivement en basket-ball et en 

football, comparant ainsi des sujets experts et novices par rapport au sport concerné. Les résultats 

montrent ainsi l'installation d’une expertise s'accompagnant d’un enrichissement des 

connaissances déclaratives des sujets à propos de leur activité  (French & Thomas, 1987), 

confirmant l’idée d’existence d’une relation très étroite entre le niveau d'expertise et la capacité 

de rappel ou de reconnaissance de situations de jeu structurées chez les joueurs d’échecs  (Chase 

& Simon, 1973 a). Il s'agit de connaissances déclaratives, s'exprimant ou susceptibles de 

s'exprimer par un langage  (George, 1989). 
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L’objet de ce travail consiste à étudier les performances des expert par rapport aux novices 

à travers l’évaluation de leurs connaissances déclaratives représentées sous formes de systèmes 

de jeu spécifique à l’activité du handball, connus des participants et qui sont en relation étroite 

avec leur niveau d’expertise. Il s’agit de la part des participants de se rappeler en évoquant les 

différents systèmes et variantes de systèmes de jeu de handball en défense, sous la forme de 

concepts. 

Dans la présente étude, nous supposons, que si l’expert a une base de connaissances 

spécifique à son domaine, riche et structurée, il doit non seulement évoquer tous les systèmes de 

jeu de base en handball mais aussi  les variantes de ces systèmes de jeu même les plus complexe. 

En effet, on suppose que l’expert dispose de schémas (systèmes de jeu) facilement accessibles en 

mémoire à long terme. En revanche, vu le répertoire diminué des connaissances spécifiques au 

handball,  le novice n’est pas en mesure d’évoquer les systèmes de jeu  et notamment leurs 

variantes. 

Théoriquement, les sujets experts évoquent directement ces connaissances spécifiques, 

mais à des degrés différents : les "entraîneurs" doivent évoquer et représenter  plus de systèmes 

de jeu  et leurs variantes (acquis par la pratique en tant que joueur, et qu’ils enseignent en tant 

qu’entraîneur), que les "joueurs experts".  Si les systèmes de jeu  et leurs variantes sont le produit 

d’une courte période de pratique (moins de 10 ans), alors ils doivent être également évoqués par 

les "joueurs novices", mais à un degré moins que chez les "joueurs experts", à l’inverse, les sujets 

novices "non pratiquants" ne devraient pas être capables d’évoquer les systèmes de jeu de base, 

ni surtout leurs variantes complexes, si et  seulement si  cette capacité d’évocation résultait de 

l’exposition de ces sujets à la couvertures médiatique des matchs de handball.  

Dans notre étude, le niveau de complexité est imposé par la disposition des joueurs  dans 

chaque système de jeu et ses  variantes. Logiquement, nous nous attendons à trouver une 

interaction entre le facteur "groupe"  et le facteur  "variantes de systèmes de jeu" : le nombre 

important des ses variantes de système de jeu devrait se traduire par une diminution d’évocation 

et de représentation  plus importante chez les novices que chez les experts. 

 

1. MÉTHODE 

1.1. Sujets 

Vingt-quatre  participants  experts en handball répartis en deux groupes de deux :  

le "Groupe entraîneurs" (moyenne d’âge : 42 ans ; σ (écart type) : ± 7.53), diplômés d’un brevet 

d’état 1er, 2ème et 3ème degré et le "Groupe Joueurs experts"(moyenne d’âge : 27 ans ; σ : ± 

5.57), évoluant en national II (championnat d’Algérie)  et Vingt-quatre  participants  novices  

partagés en deux groupes de deux : le "Groupe Joueurs novices" (moyenne d’âge : 18 ans ; σ : ± 

0.83) et le "Groupe Non Pratiquants"(moyenne d’âge : 20 ans ; σ : ± 1.53), tous de sexe masculin, 

se sont portés volontaires pour participer à l’expérience. Les joueurs étaient considérés comme 

experts dès lors qu’ils pratiquaient délibérément  le handball  en compétition depuis plus de dix 

ans  (Ericsson & Lehmann, 1996). Le "Groupe Joueurs novices " pratiquait délibérément  le 

handball  en compétition mais depuis moins de dix ans,  le "Groupe Non Pratiquants" était des 

étudiants universitaires dont l’expérience se limitait à une pratique occasionnelle des sports 

collectifs, tous deux considérés comme novices. 

 

 



Revue Scientifique S.T.A.P.S 

N  07  2010 

 

 

Revue Scientifique 

Semestriel Indexée 

19 

1.2. Protocole expérimental 

 Un questionnaire de quatre étapes a été construit afin d’être présenté aux participants :  

a. La première étape consistait à évoquer   tous les systèmes de jeu de base de défense 

en handball, de la part des participants  (i.e., caractériser une organisation spatiale collective 

déterminée) connue en handball sous une forme numérique (e.g., 6_0 ; 4_2 ; 3_2_1 ;…), le 

nombre de chiffre indique le nombre de lignes sur lesquelles sont positionnés les joueurs en 

défense et le chiffre indique le nombre de joueurs sur chaque ligne dans le sens allant du but à 

défendre (son propre but)  vers le but à attaquer (but adverse) . A titre d’exemple, dans le système 

3_2_1,  les trois chiffres indiquent trois lignes fictives sur la partie de terrain à défendre, sur 

lesquelles les joueurs sont positionnés successivement: sur la première  ligne 3 joueurs, sur la 

deuxième ligne 2 joueurs  et sur la troisième ligne 1 joueur.                          

b. Au cours de la deuxième étape, les participants  devraient représenter 

schématiquement ces systèmes de jeu, sur papier, en représentation sur plusieurs  demi terrains de 

handball vue de dessus (figure n°1). 

c. Au cours de la troisième étape, les participants  devraient évoquer les différentes 

variantes du système de jeu de base (i.e., caractériser une organisation spatiale collective 

déterminée qui conserverait les propriétés du système de jeu de base, mais dont la position des 

joueurs serait différente par rapport au système de jeu de base) évoquées en première étape. 

d. Au cours de la quatrième étape, les sujets devraient représenter schématiquement les 

différentes variantes du système de jeu évoqué en troisième étape, sur support papier, en 

représentation sur plusieurs  demi terrains de handball vue de dessus (figure n°1). 

Ce questionnaire a fait l’objet d’un arbitrage et d’une validation auprès de huit entraîneurs 

de handball  qui n’ont pas participé à la cette étude. 

 

Figure n°1 : dessin d’un demi terrain de handball vue de dessus sur lequel les participants  

représentaient schématiquement le système de jeu et ses variantes évoqués. 

1.3. variables et analyses statistiques 

Les données étaient traitées dans le cadre de plusieurs analyses de variance (ANOVA) à 

deux facteurs pour lesquels, l’évocation  et la représentation schématique des systèmes et 

variantes du système de jeu  (i.e., systèmes et variantes du système) était un facteur intra-

participant et le niveau d’expertise (i.e., expert vs. novice), un facteur inter-participant. La 

variable dépendante était la pertinence de la réponse (nombre de systèmes et variantes du système 

de jeu évoqués et représentés schématiquement), mesurée comme un score. 
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La pertinence de la réponse correspondait à la compatibilité de chaque système de jeu et ses 

variantes évoquées  et représentées schématiquement avec les systèmes de jeu et leurs variantes 

évoquées  et représentées schématiquement par les huit entraîneurs de handball. 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 (système de jeu et ses variantes évoqués  et représentés 

schématiquement) et zéro point lorsqu’elle était fausse. 

L’analyse d’effets significatifs a été suivie par un test post hoc (test de Newman-Keuls). Le 

niveau de significativité (α) était fixé à p < .05 pour l’ensemble des tests. 

2. RÉSULTATS  

2.1. Analyse des résultats sur l’évocation des systèmes de jeu 

La moyenne des pourcentages d’évocation des connaissances déclaratives spécifiques à 

l’activité du handball (systèmes de jeu) chez les entraîneurs et les joueurs experts, respectivement 

(M= 94.44 %, σ = 8.61  vs M= 86.11 %, σ = 16.39) est supérieure à la moyenne de la 

performance d’évocation chez les joueurs novices et les non pratiquants, respectivement (M= 

33.33 %, σ = 21.08  vs M= 12.50 %, σ = 4.56). (Voir Histogramme 01) 
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Histogramme 01 : Résultats en % d’évocation  des systèmes de jeu par niveau d’expertise 

 

L’analyse de variance montre un effet principal du facteur "groupe" concernant les bonnes 

réponses [F(3,44)=23,39; p<,0000]. Les résultats post hoc indiquent une différence significative 

de bonnes réponses entre les groupes des : "entraîneurs" et "Joueurs novices" (p<.0001), 

"entraîneurs" et "Non Pratiquants" (p<.0001), "Joueurs experts" et "Joueurs novices"(p<.0002), 

"Joueurs experts" et "Non Pratiquants" (p<.0001) et "Joueurs novices" avec les "Non Pratiquants" 

(p<.0001). En revanche, l’analyse ne révèle pas de différence significative le "Groupe entraîneur" 

et le "Groupe Joueurs experts". (cf. tableau N°01). 
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L’analyse de variance indique un effet principal du facteur "système de jeu" 

[F(5,220)=9,72; p<,0000]. Les résultats post hoc montre des différences significatives de taux de 

bonnes réponses entre les systèmes de jeu : "6_0" et "3_2_1" (p<.0000), "6_0" et "H_H" 

(p<.0005), "5_1" et "3_2_1" (p<.0000), "5_1" et "H_H" (p<.0001), "4_2" et "3_2_1" (p<.001),  

une différence est aussi observée entre les systèmes de jeu : "4_2" et "H_H" (p<.001) et en fin 

pour les systèmes de jeu : "3_3" et "3_2_1" (p<.0000), "3_3" et "H_H" (p<.001). En revanche il 

n’y pas de différence significative pour le reste des systèmes de jeu. Les mauvais scores de 

bonnes réponses correspondent aux systèmes de jeu"3_2_1" et "H_H", les autres résultats ne sont 

pas significatifs (voir graphe N°01). 

L’interaction entre les facteurs "groupe" et le facteur "système de jeu" est significative 

[F(15,220)=1,74; p<,05]. Globalement le test post hoc montre que les experts "Joueurs experts" et 

des "entraîneurs" ont des performances significatives pour tous les systèmes de jeu, alors que les 

performances sont meilleures pour les "Joueurs novices" quand celles-ci concernent les  systèmes 

de jeu de base (la première ligne prés du but ou se trouvent le plus de joueurs), à l’exception des 

systèmes de jeu "3_2_1" et "H_H", les "Non Pratiquants" ont de mauvais scores pour tous les 

systèmes de jeu.  

 Groupe moyennes écarts types 

entraîneur 0,94 0,013 

Joueur Expert  0,86 0,026 

Joueur Novice 0,37 0,047 

Non Pratiquant 0,12 0,034 
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Tableau N°01 : tableau regroupant les moyennes et les écarts types du taux de bonnes 

réponses dans l’évocation  des systèmes de jeu. 
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Graphe n°01 : taux moyens de bonnes réponses dans l’évocation  et représentation schématique 

en fonction du niveau d’expertise et systèmes de jeu 

2.2. Analyse des résultats sur l’évocation des variantes des systèmes de jeu 

La moyenne des pourcentages d’évocation des connaissances déclaratives spécifiques à 

l’activité du handball (des variantes des systèmes de jeu) chez les entraîneurs et les joueurs 

experts, respectivement (M= 99.31 %, σ = 1.70  vs M= 60.68 %, σ = 12.90) est supérieure à la 

moyenne de la performance d’évocation chez les joueurs novices et les non pratiquants, 

respectivement (M= 16,17 %, σ = 9,73  vs M= 6,97 %, σ = 2 ,47). (Voir Histogramme 02) 

L’effet principal du facteur "groupe" concernant les bonnes réponses n’a pu être calculé, vu 

les différences significativement importante de bonnes réponses entre les groupes : des experts 

("Groupe entraîneurs" et "Groupe Joueurs experts") et des novices  ("Groupe Joueurs novices" et 

"Groupe Non Pratiquants") (cf. tableau N°02). 
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Histogramme 02 : résultats en % d’évocation  des variantes de  jeu par niveau 

d’expertise 

Concernant l’effet principal du facteur "système de jeu", F ne peut être calculée, car les 

différences de bonnes réponses sont significativement flagrantes entre les groupes: des experts 

("Groupe entraîneurs" et "Groupe Joueurs experts") et des novices  ("Groupe Joueurs novices" et 

"Groupe Non Pratiquants") (cf. tableau N°02).  

Enfin, l’interaction entre les facteurs "groupe" et le facteur "système de jeu" est aussi  

significative, que F n’a pu être calculée, ainsi on peut dire que les experts : " Groupe Joueur 

expert" et des " Groupe entraîneur" ont des performances élevées pour tous les systèmes de jeu, 

alors que les novices : " Groupe Joueur novice" et " Groupe Non Pratiquant" ont de mauvais 

scores pour tous les systèmes de jeu. 

 

 

 

 

 Tableau N°2 : tableau regroupant les moyennes et les écarts types du taux de bonnes réponses dans l’évocation  et représentation schématique des variantes des systèmes de jeu. 

Groupe moyennes écarts types 

entraîneur ,99 0,016 

Joueur Expert  ,60 0,024 

Joueur Novice ,16 0,052 

Non Pratiquant ,06 0,039 
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Graphe n°2 : taux moyens de bonnes réponses dans l’évocation  et représentation schématique 

en fonction du niveau d’expertise et variantes des systèmes de jeu 

 

 DISCUSSION 

Les résultats de cette étude relative aux connaissances déclaratives (conceptuelles) 

spécifique aux différents systèmes de jeu de défense  en handball confirment l’existence  d’un 

effet du niveau d’expertise pour les différentes catégories de  systèmes de jeu. D’une manière 

générale, les connaissances déclaratives répertoriées chez les experts (entraîneurs et  joueurs) 

démontrent une meilleure prestation d’évocation pour les concepts de jeu spécifique aux 

différentes catégories de  systèmes de jeu (6_0 ; 5_1 ; 4_2 ; 3_2_1 ; 3_3 ; H_H), par rapport aux 

novices (joueurs novices et non pratiquants).Ce premier résultat est en accord, avec les résultats 

des travaux empiriques réalisés en psychologie cognitive  (Chase & Simon, 1973 a) et en 

psychologie du sport  (Allard, Graham, & Paarsalu, 1980;  French & Thomas, 1987) qui ont 

montré la supériorité des experts sur les novices dans leurs domaines d’activités. En effet, les 

différents travaux qui ont abordé les performances cognitives des experts et des novices, dans des 

tâches de type déclaratif, ont largement démontré que,  l’exigence d’une période de pratique et 

une richesse de l’expérience acquise permet, d’une part, l’accès aux connaissances déclaratives 

(conceptuelles) plus riches et plus complexes et d’une autre part, d’optimiser la performance à 

travers l’évocation d’un nombre important de connaissances spécifiques à leurs domaine 

d’activité. En revanche, la performance d’évocation des connaissances déclaratives des "joueurs 

novices" et les "non pratiquants" montre que, la courte période de pratique, ainsi que l’exposition 

à la couverture médiatique des matchs de handball permet l’acquisition d’un répertoire  de 

connaissance  déclarative générales à l’exemple  de l’évocation  du systèmes de jeu (6_0 ; 5_1 ; 

4_2) qui ont été non seulement évoqué par les entraîneurs et les joueurs, mais aussi par les 

joueurs novices et les non pratiquants. 

En revanche les résultats d’évocation  relative aux connaissances déclaratives pour les 

variantes de chaque catégorie de système de jeu (connaissances plus complexes) de défense  en 

handball confirment l’influence du niveau d’expertise pour les différentes catégories de  systèmes 

de jeu qui dénotent, une large marge de différence entre experts et novices lorsqu’il s’agit 

d’évoquer des connaissances plus spécifiques de l’activité. Effectivement, la performance  des 
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entraîneurs et les joueurs experts révèle, nettement, lors de cette deuxième tâche d’évocation, que 

l’acquisition d’une grande quantité de connaissances déclaratives est largement soutenue par une 

qualité de connaissances conceptuelles  plus complexes et plus détaillée que les concepts 

généraux relatives aux système de jeu évoqués lors de la première expérience. Cette richesse et 

cette qualité de connaissances conceptuelles ont largement contribué  au rappel (l’évocation 

mentale d’items auxquels le sujet a déjà été confronté, mais qui ne sont pas disponibles dans 

l’environnement durant la phase test) des connaissances stockées en mémoire à long terme 

(Zoudji, 2006). Ce résultat décrit l’effet de l’expertise cognitive qui exige la démonstration d’une 

forme d’excellence  dans l’évocation  des  connaissances conceptuelles  spécifique à l’activité. En 

revanche, la performance d’évocation  relative aux connaissances déclaratives spécifiques chez 

les joueurs novices et les non pratiquants témoigne de la faiblesse du répertoire de connaissances 

lorsqu’il   est demandé de d’évoquer des connaissances quantitatives. En effet, leurs résultats 

témoignent nettement la carence  de leur répertoire de connaissances spécifiques aux différents 

systèmes de jeu qu’ils évoquent mais qui n’ont pas pu enrichir. Ceci montre clairement que 

l’expertise repose sur un répertoire de connaissances conceptuelles spécifique et une longue 

pratique dans le domaine d’activité. Autrement dit, parler d'acquisition de connaissances 

déclaratives concernant l'activité pratiquée apparaît comme une caractéristique résultante de 

l'installation de compétence  (Russel, 1990). 

En conclusion, cette expérience nous a permis de montrer que l’évocation  des 

connaissances déclaratives en handball était influencée par le niveau d’expertise des sujets. Cette 

forme de mémoire à long terme, qui se manifeste par un taux élevé d’évocation  de systèmes de 

jeu (connaissances générales) et aussi avec les variantes  des systèmes (connaissances 

spécifiques), ne s’observe pas chez les sujets  novices (joueurs novices et non pratiquants) mais 

uniquement chez les experts (entraîneurs et  joueurs). Ces résultats constituent un apport 

supplémentaire à la problématique générale des relations entre expertise et mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue Scientifique S.T.A.P.S 

N  07  2010 

 

 

Revue Scientifique 

Semestriel Indexée 

26 

 

Bibliographie 

Allard, F., Graham, S., & Paarsalu, M. (1980). Perception in sport: basket-ball. . Journal of Sport 

Psychology 2 : 14-21. 

Chase, W., & Simon, H. (1973a). Perception in chess. Cognitive Psychology 4 , 55-81. 

Ericsson, K. A., & Lehmann, A. C. (1996). Expert and exceptional performance: Evidence of 

maximal adaptation to task . Annual Review of Psychology, 47 , 273-305. 

Ericsson, K., & Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. Psychology review, 102, 215-

245. 

French, K., & Thomas, J. (1987). The relation of knowledge development to children's basketball 

performance. Journal of Sport Psychology, 9 , 15-32. 

George, C. (1989). Interactions entre les connaissances déclaratives et procédurales. Dans P. 

Perruchet, Les automatismes cognitifs. Liège, Bruxelles: Mardaga. 

Russel, S. (1990). Athletes' knowledge in task perception, definition and classification. 

International Journal of Sport Psychology, 21 , 85-101. 

Sebben, M. (2008). these de doctorat: contribution a l'étude de la nature des connaissances 

precpitives chez les experts en sport collectif,cas du football. Alger: non publié, Université 

d'Alger. 

Zoudji, B. (2006). Expertise décisionnelle en football : de la recherche fondamentale vers la 

recherche appliquée. 1er Colloque Football & Recherches Amiens. 10 mai 2006 , 4-6. 

Zoudji, B. (2001). thése de doctorat :Contribution a l'étude des relation entre memoire,expertise 

et prise de décision en sport collectif,le cas du football. france: non publié, Université Toulouse 

Paul Sabatier. 

Zoudji, B., & Thon, B. (2003). Expertise and implicit memory: differential repetition priming 

effects on decision making in experienced and non-experienced soccer players. International 

Journal of Sport Psychology. 34/3 , 189-207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue Scientifique S.T.A.P.S 

N  07  2010 

 

 

Revue Scientifique 

Semestriel Indexée 

27 

Effets du jeûne de Ramadan sur les performances physiques et la VO2 max 
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Résumé 

Le but de cette étude est l’évaluation des variations des performances physiques et la 

consommation maximale d’oxygène durant le jeûne du mois de Ramadan chez des sportifs 

confirmés. Deux groupes de sportifs: 10 coureurs de demi- fond (16,8 ± 1,4 ans) et 17 

footballeurs 15,8 ± 0,4 ans) appartenant à des clubs sportifs de la division nationale marocaine, 

ont été évalué une fois avant, trois fois pendant et deux fois après Ramadan. Par rapport à la 

période de référence, les résultats montrent une baisse significative (p <0.05) de la souplesse de 

26.40 % chez les coureurs et de 16.5% chez les footballeurs et une augmentation significative (p 

<0.05) du poids corporel de 2.8% chez ces derniers dès la première semaine du Ramadan alors 

que chez les coureurs, aucune modification n’a été constatée. Les résultats, montrent aussi une 

amélioration significative des performances en course de vitesse pendant (7.46 %) et après 

(8.11%) Ramadan chez les coureurs, alors que chez les footballeurs, les performances restent 

stables. Dans les course de nature aérobie, nous avons relevé une diminution significative (p 

<0.05) du V02max pendant Ramadan chez les coureurs, par contre chez les footballeurs les 

performances enregistrées montrent une augmentation progressivement significative. Conclusion. 

Les sportifs entraînés répondent différemment aux conditions du jeûne de Ramadan, selon le 

mode d’entraînements sportifs et les qualités physiques sollicitées. La pratique du sport pendant 

Ramadan a besoin d’explorer davantage de nouvelles stratégies d’entraînement pour optimiser la 

performance. 

Mots clés : Ramadan, jeûne, performances physiques, V02max, athlètes 
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Effects of Ramadan fasting on physical performance and VO2 max in middle-distance 

runners and soccer players 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of Ramadan fasting on physical performances 

and maximal oxygen consumption (V02 max) in athletes trained. Two Moroccan professional 

teams: 10 middle-distance runners (16.8 ± 1,4 years) and 17 soccer players (15.8 ± 0.4 years) 

were assessing before (Av.R ) tree sessions during Ramadan (l0 
th

 , 20
th

 and 28
 th

  daytime) and 

two sessions before Ramadan; and (after week) after Ramadan .Compared to control days (Av.R 

), flexibility declined significantly (p <0.05) in runners (26.40 %) and soccer players (16.5%) 

during Ramadan. Body weight increase significantly (p 0.05) of 2.8% in soccer players but no 

significant change was observed in runners. Performance increased significantly (p<0.05) for 

speed in runners during (7.46 %) and after (8.11%) Ramadan. A reduction in the average V02 

max (p <0.05) value was observed during the month in the runners, but progressively rise in 

soccer players. These results showed that the intermittent fasting imply differently effects on 

physical and physiological performances in athletes. 

Keywords: Ramadan fasting; Vo2 max, physical performance, athletes 

1. Introduction 

Le mois de Ramadan est le neuvième mois lunaire de l’Hégire (musulman) se déplaçant de 13 

jours dans le calendrier Grégorien, au cours duquel le musulman s’abstient de boire, de manger et 

de fumer depuis le lever jusqu’au couché du soleil de 12 à 18 h en fonction des saisons. Le mois 

de Ramadan s’accompagne de changements importants dans les habitudes de vie des musulmans 

pratiquants. En effet, il se caractérise par une inversion du cycle veille-sommeil, repos-activité, et 

des changements importants d’ordre métabolique et comportemental. Des études antérieures ont 

montré pendant le Ramadan comparativement à une période d’alimentation normale, une 

variation du métabolisme (Elati, Beji, Danguir, 1995; Sweileh, Schnitzler, Hunter & Davis, 1992 

; Ziaee et al., 2006), une chute significative du poids corporel (Adlouni, Ghalim, Benslimane, 

Lecerf, Saile,1997; Fedail, Murphy, Salih, Bolton, Harvey 1982; Ramadan , Telahoun, Al-Zaid, 

Baracnieto, 1999), une augmentation de l’hémoconcentration et de la déshydratation ( El-Hazmi , 

Al-Faleh &Al-Mofleh, 1987; Kayrkçoiglu et al., 1999 ; Ramadan et al., 1999 ; Sweileh et al., 

1992), une diminution de la fréquence cardiaque, de la consommation d’oxygène (Hussain, 

Duncan, Cheah & Ch’ng, 1987°; Ramadan et al., 1999 ; Sweileh et al., 1992), de la fonction 

pulmonaire et respiratoire. Une étude récente menée par Haghdoost et PoorRanjbar (2009) a 

montré chez des sujets sains et non entraînés, une augmentation de concentrations de quelques 

paramètres biochimiques (glucose sanguin, triglycéride et en cholestérol). Cependant, aucun effet 

du jeûne de Ramadan n’a été relevé chez les sujets actifs au niveau des lactates sanguins lors des 

exercices de charge physique intense (Karli, Guvenc, Aslan, Hazir, & Acikada, 2007).  

Sur le plan sportif, certaines études menées en laboratoire et sur le terrain ont observé une 

diminution de la performance physique et des ressources énergétiques pendant le jeûne de 

Ramadan chez des footballeurs professionnels (Zerguini, Kirkendall, Junge & Dvorak, 2007 ; 

Donald, Leiper, Bartagi, Dvorak & Zerguini, 2008), des jeunes athlètes (Ben Salama, Hsairi, 

Achour & Nacef, 1993), des sujets physiquement actifs (Stephen, Stannarda, Martin. Thompson, 

2007; Stannard & Thompson 2008), ainsi que chez des sujets sains non entraînés (Stannard, 
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Buckley & Thompson, 2004). Par contre, d’autres recherches n’ont constaté aucune différence 

significative au niveau des apports caloriques quotidiens entre le Ramadan et les périodes 

d’alimentation normales chez des jeunes footballeurs et des adultes sedentaires (Beltaifa et al., 

2002 ; Elati et al. 1994 ; Yoav, Aobeida & Alon, 2008 ; Afifi et al., 1997). En général, il ressort 

que le jeûne engendre une diminution des performances chez les sujets sportifs. 

Les études menées au niveau de cette population, restent recentes et peu de données, ont été 

rapportées sur les variations des performances physiques lors du jeûne de Ramadan chez des 

sportifs entraînés, notamment lors d’efforts physiques intenses de nature aérobie, tel que la 

puissance aérobie. En effet, pendant la course de 1500 m, le pourcentage de contribution dans la 

production d’ATP, d’après Newsholme et al. (1992) est 75% aérobie  mobilisant une VAM allant 

de 100 à 111 % (Thibaut et Mercier, 1981 ; Leger et al., 1985; Montmayeur et Villaret, 1990). Or 

cet effet de Ramadan ne sera pas identique pour certains sports à dominance anéorobie, comme le 

foot-ball, dont la contribution des carburants (en %) à la synthèse d’ATP est 70 % glycogène 

anaérobie, 20 % glycogène aérobie, 10 % Phosphocréatine (Newsholme et al. 1992). En effet, 

aucun travail n’est réalisé sur le terrain, évaluant ce paramètres lors du test de  course navette de 

20 m (Leger et al., 1985), un test  souvent exploité dans l’évaluation, la selection  et la 

préparartion des sportifs. Au niveau des exercices de puissance musculaire, les  travaux ont plus 

analysé la détente verticale, le conter mouvement jump (CMJ), la détente horizontale, les 

développés couchés en haltérophilie  (Zerguini et al.,, 2007 ; Yoav et al., 2008 ; Kirkendall et al., 

2008 ; Yoav et al., 2008 ; Chaouachi et al., 2009 ; Kinugosa et al., 2010 ; Aziz & Chia , 2010), et 

rares ceux qui ont évalué la capacité de course vitesse de 40-100 m chez sportifs entraînés et 

voire très rarement ceux qui sont préocuptés de la souplesse coporelle pendant Ramadan (Brikci, 

1995).  

Le but de ce travail est d’évaluer l’impact du jeûne du mois de Ramadan sur le degré de la 

souplesse tendino musculaire de la hanche, la puissance maximale des membres inférieurs et la 

consommation maximale d’oxygène chez des sportifs confirmés. La pertinence de l’étude, que 

nous présentons s’intègre dans le cadre d’identification des paramètres pouvant permettre aux 

sportifs musulmans et aux entraîneurs d’optimiser les phases d’entraînement et de compétition 

pendant le mois de Ramadan. A travers les conclusions des recherches antérieures, nous émettons 

l’hypothèse que le jeûne diurne engendre une diminution des performances au niveau des 

capacités physiologiques aérobies et des performances sportives par rapport à des périodes 

d’alimentation normales.  

2. Matériel et méthodes 

2.1 Sujets 

Deux groupes de sportifs de sexes masculins ont participé à cette étude: 10 coureurs de demi- 

fond (âgé de 16,8 ± 1,4 ans) appartenant au « Raja Club Athlétique» à Casablanca, et 17 

footballeurs (âgés de 15.7 ± 0.4 ans) qui font partie de l’équipe du Club Sportif de Taza. Tous les 

sujets sont des non fumeurs et jeûnent entièrement le Ramadan, s’entraînant régulièrement au 

minimum trois fois par semaine et faisant partie des clubs affiliés à la fédération nationale 

marocaine. 
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2.2 Tests 

2.2.1 Test de la souplesse des hanches et du dos : l’épreuve défini par Soulière (1981), mesure la 

flexibilité de l’articulation coxo-fémorale et l’extensibilité des ischiojambiers et des ligaments 

postérieurs, elle consiste à une fermeture tronc-jambe en position assise avec les jambes tendues, 

deux essais sont accordés et le meilleur des deux est enregistré en cm. 

2.2.2 Epreuve de course de 50 mètres : c’est une épreuve de course de vitesse à pieds, avec un 

départ semi-flechi, la performance enregistrée est exprimée en seconde. Cette épreuve mobilise la 

puissance maximale des membres inférieurs.  

2.2.3 Test navette de 20 m paliers de 1 minute : l’épreuve consiste à réaliser le plus grand 

nombre d’allers retours par palier à des vitesses progressivement accélérées (1 km/h) toutes les 

minutes, suivant les «bips» sonores donnés par une bande magnétique en fonction du protocole 

conçu par Leger, Cloutier et Rowan (1985). Le dernier palier réalisé par chaque sujet permet 

d’extrapoler la consommation maximale d’oxygène (VO2 max.). 

2.3 Déroulement de l’étude 

Les évaluations ont eu lieu durant une semaine avant le Ramadan (Av.R) ; pendant le l0è, le 20è 

et le 28è jour (10è J, 20è J, 28è J); et après la première (Ap 1) et la deuxième semaine (Ap 2) 

suivants le mois de Ramadan. Au cours de chaque évaluation, les tests ont été administrés dans le 

même ordre présenté ci-dessus, et intercalés par des périodes de récupération de cinq minutes. 

Cette étude s’est déroulée au cours de l’année 2005, en pleine air dans un climat frais entre 12h et 

14 h dans deux centres sportifs. 

2.4 Analyse statistique 

Les résultats obtenus pour chaque variable, ont été analysés par une analyse de variance 

(ANOVA) à un facteur avec mesures répétées et les analyses post hoc sont calculées par le test 

non paramétrique Wilcoxon avec Av.R comme période de référence. Le seuil de signification est 

fixé à P<0.05. Les données sont traitées par SPSS version 11.5 (SPSS Inc., Chicago, IL). Les 

résultats sont exprimés en moyennes ± écart-types. 

3. Résultats 

Les résultats des variations des moyennes ± sd pendant et dehors du Ramadan du poids corporel 

(en kg), la souplesse (en cm), la course de vitesse de 50 (sec) chez les coureurs et les footballeurs, 

sont présentés dans le tableau I, alors que ceux du VO2 max. (ml. min
-1

.kg
-1

) sont représentés 

dans la figure 1. 

3. 1 Performances physiques 

Chez les coureurs, aucune modification du poids n’est constatée durant et après Ramadan, alors 

qu’il est observé une augmentation significative chez les footballeurs au 10è J (p <0.05), au 20è J 

(p <0.05) et en Ap1 du Ramadan estimée respectivement à 2.5 %, 2.8% et à 3.4% (tableau I). Au 

niveau de la souplesse jambe-tronc, on observe une baisse significative (p<0.05) des 

performances de 26.40 % à partir du l0è J de Ramadan chez les coureurs, et de 16.5% au 20è J de 
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Ramadan chez les footballeurs, puis les performances s’améliorent progressivement. Chez les 

coureurs, les résultats obtenus au niveau de la course de vitesse de 50 m, montre une amélioration 

significative des performances durant (7.46 %) et après (8.11%) Ramadan par rapport à celles de 

la période de référence (ANOVA, p<0.01). Alors que chez les footballeurs, les moyennes restent 

stables durant et après Ramadan (p: NS) (tableau I). 

Tableau I. Variation des moyennes ± sd du poids corporel (en kg) et de la souplesse (en cm), la 

course de vitesse de 50 (sec) pendant et dehors du Ramadan chez des jeunes coureurs (n=10) et 

les footballeurs (n=17).  

 

 

Variables 
Groupes Av.R  10è J 20è J 28è J Ap1  Ap2  ANOVA  

 

Poids  

(en kg) 

Coureurs 
53.26 

±7.9 

54.82 

±7.2* 

54.88 

±7.7** 

54.76 

±7.4 * 

54.56 

±7.6 * 

55.12 

±7.5** 
0.001 

Footballeurs 
63.96  

± 6.4 

63.88  

± 6.3 

63.72  

± 6.3 

63.18 

 ± 6.2 

64.21   

± 7.9 

65.08 

± 6.7 
NS 

Souplesse 

(en cm) 

Coureurs 
16.85  

± 4.8 

12.40 

± 2.9* 

14.30 ± 

3.9** 

14.85 

±4.2* 

15.28 

±4.1* 

15.02  

±4.1 
0.001 

Footballeurs 
6.06 

 ±4.0 

5.76  

± 3.6 

5.06  

± 3.6 * 

5.41  

± 3.4 

5.71  

± 3.9 

6.88  

± 3.6 * 
0.01 

 

50 mètres 

(sec) 

Coureurs 
7.64 

±0.09 

7.07  

±0.14** 

7.03  

±0.03** 

7.04 

±0.21 

7.02  

±0.13** 

7.02  

±0.10** 
0.001 

Footballeurs 
7.62  

± 0.3 

7.70  

± 0.41 

7.71  

± 0.50 

7.64  

± 0.41 

7.64  

± 0.43 

7.50 

 ± 0.51 
NS 

p< 0.05; ** p < 0.01  seuils de significations obtenus après comparaisons par rapport à la période 

de référence (Av.R) obtenus par le test de Wilcoxon pour échantillons appariés ; NS : Résultats 

non significatif 

3.2 VO2 max 

Chez les coureurs, nous avons noté d’abord une phase de diminution significative du V02 max 

durant Ramadan au l0é et au 20è jours (p <0.05) respectivement de 4.72 % et 4.25 % (figure 1), 

et phase d’augmentation après ce dernier significativement de 5.88% (p <0.01). 

Par contre, chez les footballeurs, nous observons une stabilité pendant le 10é J du Ramadan, puis 

une augmentation progressive et significative au 20è J, 28è J, Ap 1 et Ap 2 (p <0.05). 
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Figure 1. Variation des moyennes ± sd du V02 max.. (ml. min

-1
.kg

-1
) pendant et dehors du 

Ramadan chez les coureurs  (n= 10 ) et les footballeurs (n=17).  

p< 0.05; ** p< 0.01, sont les seuils de significations obtenus après comparaisons par rapport à la 

période de référence (Av.R) obtenus par le Test de Wilcoxon pour échantillons appariés. 

4. Discussion 

Au cours de cette étude, l’analyse des effets du jeûne du mois de Ramadan sur les 

performances physiques et la consommation maximale d’oxygène chez les footballeurs et les 

coureurs du demi-fond, a montré globalement des effets variables du jeûne de Ramadan chez les 

deux groupes de sportifs. Malgré l’inversion du système alimentaire au cours du mois de 

Ramadan, les valeurs du poids corporel restent constantes chez les coureurs, ces derniers ont 

généralement un indice de masse corporel faible par rapport aux footballeurs, au regard du 

volume de course d’endurance parcourue par semaine au cours de leur entraînement. Cette 

constante est également retrouvée dans plusieurs études (Ballal & Bakir, 1993; Ramadan & 

Barac-Nieto, 2000) montrant l’équilibre entre la consommation et la dépense énergétique (Ben 

Salama et al., 1993). Cependant, ces variations chez des jeunes footballeurs (20 à 25 ans), sont 

significativement réduites, en effet, plusieurs études ont confirmé cette diminution (Faye, Fall, 

Badji, Cisse & Stephan , 2005; Sweileh et al, 1992; Naif, Sliman & Khatib, 1988) justifiant ces 

variations aux modifications qualitatives (Abdellaoui, 1994) et quantitative des glucides et des 

lipides ingérés au cours du mois de Ramadan . Le rapport entre les dépenses énergétiques et les 

apports énergétiques détermine en conséquence la variation du poids et la composition corporelle. 

Il a été relevé aussi dans notre étude que le jeûne a influencé négativement le niveau de 

souplesse tendino-musculaire de la hanche chez les deux groupes de sportifs. Ces répercussions 

sont beaucoup plus marquées chez les coureurs le long du mois de Ramadan, à partir du 10é J du 

Ramadan. La déshydratation induite par l’effort et la température ambiante semble augmenter 

l’hémoconcentration (Bouhlel et al., 2006) influençant en conséquence les tissus mous (muscles, 

tendons, ligaments, capsules, …etc).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Fall%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Badji%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cisse%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stephan%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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L’épreuve de course de navette exploitée dans cette étude est une épreuve progressive de 1 

km/mn, (validé avec de nombreux test de laboratoire), sollicitant le V02 max. du sujet lors des 

derniers paliers réalisés. L’effort ainsi fourni mobilise à la fois les processus de la glycolyse 

anaérobie lactique (30%) et la glycolyse aérobie (70 %) (De Newshoime et al., 1990). Cependant 

au cours du jeûne, lors des exercices physiques intenses, l’énergie est dérivée de l’oxydation des 

acides gras (Bouhlel et al., 2006 ; Stephen et al. 2008) au détriment de l’utilisation du glycogène, 

ainsi à travers l’analyse des données, nous avons remarqué un effet inverse entre les deux 

groupes.  

Par rapport à la norme de référence, les athlètes de notre étude présentaient dans les conditions 

habituelles, un niveau élevés de V02 max (61.53± 2.8 ml. min
-1

kg
-1

) et de puissance aérobie 

maximale, vu la nature et le mode d’entraînement adopté en demi-fond. Mais, ils présentent une 

baisse de leur V02 max. pendant les 20 premiers jours du Ramadan avant de les stabiliser en fin 

de ce dernier.  Ce constat dégagé à travers notre étude est confirmé par les résultats conclus par 

Zerguini et al. (2007) observant une réduction de 20% du V02 max lors d’un test de 12 mn de 

course chez des sportifs professionnels. D’autres études menées au cours de Ramadan, ont 

montré aussi de faible diminutions du VO2 max (1.32 % en 1ere semaine et 5.96 % en 4eme 

semaine) chez les sujets actifs (Stephen  et al., 2008 ; Stannard et Thompson, 2008 ; Kinugosa et 

al., 2010). Ces résultats sont interprétés comme étant la conséquence de l’effet de la 

déshydratation sur le système cardiovasculaire. dans les disciplines à forte demande énergétique 

en aérobiose (Jousselin, 1990) et détermine de façon directe les prestations surtout sur les 

distances allant de 1500 à 5000 mètres (Peronnet et al., 1990). Ainsi Sweileh et al. (1990, 1992) 

ont montré chez des sujets adultes âgés entre 22 et 35 ans, que la V02max diminuait lors de la 

première semaine du Ramadan avec un retour aux valeurs initiales en fin de Ramadan lors des 

exercices d’endurance et de puissance aérobie.  

 Cependant, il a été remarqué dans notre étude une stabilité du niveau du V02 max chez les 

footballeurs pendant le début du Ramadan, puis une reprise progressive vers la fin de Ramadan et 

même après ce dernier. Des travaux antérieurs confirment cette conclusion, montrant une le 

maintien des performances dans la première dizaine de Ramadan, au niveau de la vitesse aérobie 

maximale (VAM) lors du test de Cooper de12 mn chez des footballeurs âgés de 18 ans 

(Kirkendall et al., 2008), des jeunes judokas âgés 18 ±1 ans (Chaouachi et al., 2009) et même 

chez des sédentaires (Barac Niéto et al., 2000). Le résultat constaté à travers notre étude pour le 

paramètre V02 max est confirmé également par les travaux de Ramadan et al. (1994), lors d’un 

exercice sous-maximal réalisé à puissance constante (100 w), chez 15 sujets adultes masculins 

(36,5 ± 8,1 ans), pendant lequel la consommation d’oxygène (V02 max ml/min/kg) augmentait 

significativement pendant Ramadan par rapport à celle relevée lors de la période située avant ce 

dernier.  

Les joueurs de notre étude s’entraînant pendant de longues séances avant la rupture du jeûne, cet 

investissement appauvrit jusqu’au bout leur réserves en glycogène hépatique et musculaire, et 

provoque, à la rupture du jeûne, une reconstitution des réserves à un niveau supérieur par rapport 

à l’état initial (surcompensation), ce processus répétitif au cours du Ramadan explique 

vraisemblablement l’amélioration des performances constatée vers la fin de Ramadan, constaté 

également chez des adolescents (Brikci et al. 2000), toute fois sans exclure l’hypothèse de l’effet 

test-retest, en effet, les donnée relevées dans notre échantillon au niveau du V02 max Av.R (54.67 

±5.1 ml. min
-1

kg
-1 

) sont en deçà de l’intervalle de référence des joueurs de foot-ball (55-65 

ml/kg/min), mentionné par plusieurs rapports de recherche ce qui leur donne des possibilités de 
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progrès au cours des périodes d’évaluation. De plus, l’état d’humeur et la motivation du sportif à 

fournir un effort maximal sont des déterminants difficilement contrôlables. 

Il apparaît donc, par rapport à nos deux groupes de sportifs, que le jeûne du Ramadan engendre 

alors des effets variables sur les paramètres de la capacité aérobie. Les résultats observés laissent 

envisager que les sportifs entraînés répondent différemment aux conditions du jeûne de Ramadan, 

selon le mode d’entraînements et le niveau des capacités physiques sollicitées. 

Les principaux résultats obtenus à travers cette étude, montrent globalement une réduction de la 

souplesse musculo-tendineuse, et une augmentation des performances après Ramadan chez les 

deux groupes par rapport au début du mois. Les coureurs semblent être plus influencés par la 

privation de nourriture et d’apports hydriques au cours du jeûne que les footballeurs dans les 

épreuves mobilisant le V02 max et le métabolisme aérobie. Cependant, d’autres facteurs 

extérieurs dépendants des habitudes de vie alimentaire et du climat de la région dans laquelle 

s’est déroulée cette étude, ne peuvent être exclus. La pratique du sport pendant Ramadan a besoin 

d’explorer de nouvelles stratégies d’entraînement pour optimiser la performance. 
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Résumé : 

 Le but de cette investigation longitudinale est d’étudier l’évolution des puissances 

maximales aérobie et anaérobie des nageurs durant le développement pubertaire. 

12 nageurs âgés de 11 à 14 ans ont suivi le protocole de recherche durant deux années et demi. 

L’âge pubertaire a été estimé selon la classification de Tanner. Les mesures anthropométriques 

ont été prises. L’évaluation de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) a été faite d’une 

manière indirecte par le test navette de 20m de Léger et Gadoury. Pour l’évaluation du processus 

anaérobie on a utilisé le test de force-vitesse de Vandewalle.   

Aucune évolution significative n’a été constaté pour tous les indices aussi bien morphologiques 

que physiologiques. Cela suggère d’une part une inadéquation des protocoles d’entraînement 

utilisés particulièrement en matière de volume et d’intensité de la charge de travail, et d’autre part 

cela suppose que l’on n’a pas su rentabiliser cet intervalle situé entre les stades pubertaires 2 et 3 

mis en évidence par une même étude similaire que l’on a effectuée sur des sédentaires . 
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I. INTRODUCTION : 

         L’importance de cette phase cruciale qu’est la puberté tant sur le plan du développement 

morphologique que physiologique, en particulier endocrinien, se manifeste par des 

modifications sensibles et distinctes du potentiel physique des jeunes individus à même age 

chronologique. 

L’enfant prépubère se caractérise par un métabolisme aérobie relativement très développé 

par rapport à l’adulte. Les possibilités maximales aérobies ainsi que les activités enzymatiques 

musculaires de type oxydatif (cycle de Krebs) sont égales et même le plus souvent supérieures à 

celles de l’adulte. L’augmentation des possibilités maximales de consommation d’oxygène (VO2 

max.) par l’entraînement est une donnée classiquement observée chez l’adulte et l’adolescent, à 

condition que celui-ci respecte certaines caractéristiques de durée, nature, intensité et fréquence 

(American College of Sports Medecine, 1990 ; Saltin, 1986). 

Au contraire le métabolisme anaérobie lactique est peu efficient et immature aux ages pré-

pubères. Les activités enzymatiques musculaires glycolytiques sont toujours plus faibles que 

celles de l’adulte. L’aptitude anaérobie, à la différence des aptitudes aérobies semble étroitement 

liée à la masse musculaire, de même qu’à d’autres facteurs tels que l’architecture musculaire, la 

composition des fibres, la disponibilité des substrats, l’accumulation des métabolites (acide 

lactique), les cycles métaboliques et leurs niveaux d’activité (Eriksson, 1987).  Le but de notre 

étude a été d’analyser les profils d’évolution des puissances maximales aérobie et anaérobie au 

cours de l’adolescence de sportifs de compétition afin de déterminer le stade le plus indiqué pour 

l’introduction d’un entraînement anaérobie adapté. 

 

II. MATERIELS ET METHODES : 

Population : 

  12 nageurs de compétition affiliés à des clubs ont consenti de participer à l’étude 

après avoir pris connaissance du protocole. 

PROTOCOLE : 

  Chaque sujet a été examiné afin d’éliminer les inaptitudes majeures à la pratique 

des tests. 

A/ Détermination des Caractéristiques Biométriques : 

  Par le même examinateur ont été mesuré la Taille, le Poids et les Périmètres des 

biceps, triceps et cuisse ainsi que la mesure des Plis Cutanés (Triceps, biceps, omoplate, et 

hanche du coté gauche). 

 Les Stades Pubertaires étaient déterminés selon la classification de Tanner (1962). 

 La technique établie par l’international programme de biologie (Weineck et Laurie, 1981) 

a été utilisée pour l’estimation du pourcentage de la Masse Grasse et  à déduire le Poids maigre. 

B/ Détermination de la Consommation Maximale d’Oxygène (VO2 max.) : 

 La VO2 max. a été déterminée d’une manière indirecte par le test progressif de course 

navette de Léger et Gadoury, 1989. 

Le test consiste à effectuer le plus longtemps possible des allers et retours à vitesse imposée 

entre deux lignes parallèles distantes de 20 mètres. La vitesse est imposée au moyen de signaux 

sonores enregistrés sur une bande magnétique et émis à intervalles réguliers. A chaque signal le 

sujet doit se trouver au niveau de la zone située entre 18 et 20 mètres. 

L’arrêt de l’épreuve se fait quand le sujet ne parvient plus à suivre le rythme imposé. 
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C/ Détermination de la Puissance Maximale Anaérobie (Wanmax.) : 

 Wanmax. était déterminée par le test de force-vitesse de Vandewalle, 1988. 

matériels : 

- vélo ergométrique à poids type Monark.  

- Ordinateur pourvu d’un logiciel permettant le calcul automatique des valeurs de 

Wanmax., de la force maximale (Fo) et de la vitesse maximale (Vo). 

 le test est fait de répétitions d’exercices brefs et intenses (sprints de 6 

secondes). L’épreuve est arrétée quand la vitesse atteint 90 tours/mn. Une 

récupération passive de 3 à 5 minutes est obligatoire entre différents paliers. 

Les valeurs de Fo, Vo et Wanmax. sont données directement sur un graphe. 

 

III. RESULTATS : 

 Le Tableau 1 représente les valeurs moyennes et leur écart type par stade pubertaire des 

caractéristiques générales du groupe de nageurs étudié. 

Tableau 1. Moyennes et écarts types des mesures 
biométriques.  
         

Stades  AGE Tail. Pds %M.G. Pds M. Péri.B.  Péri.C. Péri.M. 
Pubertaires (ans) (cm) (kg)   (kg) (mm) (mm) (mm) 

S 1 11,5 144.2 36.10 8.55 32.8 19.2 39.9 28.3 

(n= 5) ±1,1 ± 5.11 ± 7.05 ± 2.53 ± 5.56 ± 1.25 ± 2.58 ± 1.15 

S 2 12.8 145.4 39.7 8.32 36.91 21.1 42.6 30 

(n= 5) ± 1.1 ± 13.9 ± 5.10 ± 0.87 ± 4.47 ± 2.7 ± 4.2 ± 1 

S 3 13.5 157.7 41.66 8.59 37.82 20 39.67 30.33 

(n= 3) ± 1.1 ± 2.08 ± 1.52 ± 2.85 ± 1.04 ± 1.73 ± 2.5 ± 0.57 
 

Il n’y a eu aucune évolution significative de tous les indices morphologiques entre les 

stades 1 et 3 sauf pour le périmètre du mollet . Cette absence d’évolution est aussi constatée entre 

les stades 1 et 2 ainsi qu’entre les stades 2 et 3. 

 

Le tableau 2 représente les valeurs moyennes et l’écart type de la consommation 

maximale d’oxygène (VO2 max. en ml/kg/mn), de la puissance maximale anaérobie (Wanmax. 

en watts), de la force maximale (Fo en kgf) et de la vitesse maximale (Vo en trs/mn). 

Tableau 2. Moyennes et écarts types des indices physiologiques de 

l'effort. 

      

Stades  VO2max Wanmax Fo Vo  
Pubertaires (ml/kg/mn) (watts) (kgf) (trs/mn)  

S 1 52.38 392.65 9.16 141.94  

(n= 5) ± 2.12 ± 37.15 ± 3.10 ± 44.44  

S 2 47.48 360.06 8.2 173.48  

(n= 5) ± 6.41 ± 66.52 ± 1.77 ± 15.70  

S 3 53.43 397.97 10.26 163.92  

(n= 3) ± 1.67 ± 90.18 ± 2.49 ± 13.11  
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Aucune différence significative n’a été relevée pour tous les indices physiologiques aux 

trois stades pubertaires. 

 La figure 1 représente les courbes d’évolution des valeurs moyennes de VO2 max. 

(ml/kg/mn) et de Wanmax. (watts) en fonction des trois premiers stades pubertaires. 

Figure1. Evolution de VO2 max et de Wanmax durant les trois stades pubertaires.
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 On constate une évolution parallèle des courbes de VO2 max. et Wanmax. Bien qu’il n’y 

a eu aucun accroissement significatif pour les deux indices, on constate un accroissement entre 

les stades 2 et 3.   

 

La figure 2 représente l’évolution des courbes de Vo (trs/mn) et de Fo (kgf) selon les trois 

stades pubertaires. 

Figure 2. Evolution de Vo et Fo aux trois stades pubertaires.
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 Bien qu’aucune augmentation significative de Vo et de Fo n’ai été relevée on note une 

tendance à la baisse de Vo entre les stades 2 et 3 et dans le même intervalle un accroissement de 

Fo. 
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IV. DISCUSSION : 

           L’influence de l’activité physique sur la croissance est toujours matière à débat 

(Cunningham , 1990 ; Theintz, 1994).  

L’absence de différences significatives pour la majorité des indices anthropométriques chez 

notre population de nageurs peut être imputée d’une part au faible nombre de l’échantillon et à 

la dispersion des moyennes pour chaque paramètre mesuré. D’autre part cette absence de 

différences significatives peut être due aussi à une inadéquation du volume et de l’intensité des 

entraînements. 

Certaines études n’ont constatées aussi aucun effet significatif de l’entraînement sportif sur la 

croissance des enfants et des adolescents (Malina et Bouchard, 1991 ; Bouix et coll., 1997). 

 Concernant les indices physiologiques de l’effort leurs augmentations significatives sont 

habituellement associées, selon la littérature, à des charges d’entraînement supérieures à 18 

heures par semaine (Bouix et coll., 1997 ; Tharp et coll ., 1985). Aussi , l’entraînement de 8 à 

10 heures par semaine suivi par nos sportifs peut être considéré comme très modéré, de l’ordre 

de 300 à 400 km/an (niveau international : 10 à 12 heures d’entraînement par semaine, soit une 

moyenne de 2600 à 3200 km/an), en tout cas pas assez étendu et pas assez intense pour induire 

des changements significatifs. 

Par ailleurs l’absence d’amélioration significative de VO2 max. constatée dans notre étude a été 

fréquemment identifiée par les études qui se sont concentrées sur la période qui précède tout 

juste la puberté (Cunningham et coll., 1984 ; Daniels et Oldridge, 1971; Ekblom, 1969 ; Koch, 

1980 ; Mirwald et coll., 1981 ; Rutenfranz et coll ., 1981). L’accroissement de la puissance 

aérobie est basé sur la relation significative avec la croissance physique (Taille et Poids 

particulièrement) , or ces dernier n’ont pas évolués significativement. 

Les résultats de Wanmax. aussi sont restés non-significatifs aux trois stades pubertaires étudiés. 

Les travaux de Docherty et coll. (1987) ainsi que ceux d’Eriksson et coll. (1974) ont permis de 

constater qu’il est peu probable de développer chez les jeunes la puissance maximale lactique, 

pas plus que la production des enzymes impliquées dans le processus anaérobie et dans 

l’élimination de l’acide lactique ou encore la production de catécholamines. 

 D’autre part bien que des études (Gaul et coll., 1995 ; Payne et Morrow, 1993 ; Rostein et 

coll., 1981 ; Sprynarova et coll., 1978 ; Williams et Armstrong, 1991)aient montré que les 

enfants pré pubères et pubères peuvent augmenter leur force musculaire par l’entraînement, 

dans notre étude aucune différence significative dans l’évolution de Fo n’a été relevée. Ainsi il 

est évident que l’entraînement de nos nageurs n’a pas induit de changements significatifs de 

leur Fo.  

 De même que pour la Fo, aucune différence significative de Vo n’a été constatée chez nos 

nageurs. La vitesse maximale semble être un facteur déterminé génétiquement dont les bases 

biologiques s’établissent très tôt durant l’enfance (Manno, 1989 ; Weinek, 1992). 

L’augmentation généralement constatée chez les sportifs est surtout liée, selon l’étude de Méro 

et coll. (1988), à une amélioration de la puissance anaérobie et de la force, ce qui n’est pas le 

cas pour notre échantillon.    

  

V. CONCLUSION : 

                                 La connaissance précise des capacités physiques contribue à la 

programmation des entraînements sportifs. En outre l’utilisation de la classification pubertaire 

permet de différencier d’une manière significative les potentialités des jeunes à même age 
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chronologique et par conséquent facilite l’orientation de l’entraînement. Dans ce sens, l’étape 

significative entre les stades 2 et 3 mise en relief par une même étude que l’on a faite sur des 

jeunes non-sportifs et qui permet de différencier l’évolution des aptitudes physiques et leur 

développement en fonction de la maturation biologique n’apparaît pas clairement chez nos 

nageurs.  

Cette absence d’un accroissement significatif des différents paramètres morphologiques et 

particulièrement physiologiques dans notre population sportive suggère d’une part une 

inadéquation des protocoles d’entraînement utilisés particulièrement en matière de volume et 

d’intensité de la charge de travail, et d’autre part cela suppose que l’on n’a pas su rentabiliser cet 

intervalle situé entre les stades pubertaires 2 et 3 mis en évidence par une même étude similaire 

que l’on a effectuée sur des sédentaires signalée plus haut. 
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Résume  

Toute éducation est une tentative pour modifier des comportements selon des objectifs et une 

finalité  

Finalité et objectifs doive être clarifies, mécanismes d’intervention et processus 

d’apprentissage doivent être élucidés. 

 L’adoption d’un plan d’expérience dans le cadre d’hypothèses établies , le choix d’une 

procédure qui permette la mesure, le souci de contrôler et de mobiliser les variables donne à cette 

étude un caractère experimental. Il n’échappe pas que le problème traité est celui du transfert en 

EPS, notion clef des processus d’apprentissage c'est-à-dire de toute acquisition 

Cette recherche s’inscrit dans la voie de l’EPS en tant que champ de connaissances et non 

pas comme un champ de croyances ce qui est l’un des garants d’une pédagogie objective  

 

Mot- clés : transfert –  conduits motrices-situations d’enseignement - EPS  

 

 

Abstract 

 

All education is an attempt to modify some behaviors according to objectives and a finality  

Finality and objectives must be clarify, mechanisms of intervention and processes of training 

must be clarified. 

 The adoption of an experience plan in the setting of established hypotheses, the choice of a 

procedure that permits the measure, the worry to control and to mobilize the variables deal to this 

survey an experimental character. it doesn't escape that the treated problem is the one of the 

transfer in physical education, key notion of the training processes that is all acquirement 

This research appears in the way of the physical education as field of knowledge and not like a 

field of beliefs what is one of the guarantors of an objective pedagogy  

 

Word - keys: transfer. Conducted motorcar-Situations of teaching - Physical Education 
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     L'existence de phénomènes de transfert a été déduite à partir de la constatation d'effets 

d'interaction entre des apprentissages différents Chaque fois qu'un apprentissage moteur, soit par 

facilitation , soit par interférence, modifie un autre apprentissage, on dit qu'il y a transfert. Celui -

-ci est pro- actif si un premier apprentissage modifie un apprentissage ultérieur, il est rétro actif 

quand il efface ou consolide un apprentissage déjà acquis (PARLEBAS, 1986). 

S'il s'agit d'effets facilitant, on parle au contraire de transfert positif Dans le cas d'effets 

d'obstacle, on parle au contraire de transfert négatif. 

Dans notre étude, nous nous sommes uniquement préoccupés de tester les effets de transfert pro 

actif positifs résultant de différentes interventions pédagogiques dans le domaine de l 'Education 

Physique. 

L'intervention de l'enseignant d’Education Physique et Sportive auprès des élèves s'exerce à deux 

niveaux: 

1) Au niveau de l'organisation du milieu c'est-à-dire de l'organisation des tâches et situations à 

exécuter ou résoudre (nous avons essayé de contrôler les effets de transfert obtenus selon que 

l'apprentissage initial portrait sur une tache unique ou selon qu'il se faisait à partir de tâches 

multiples). 

2) Au niveau du comportement personnel de l'enseignant (nous avons seulement essayé de 

comparer une intervention qui impose la répétition et l'imitation à une autre qui, elle, créé des 

situations favorables à la prise de conscience des principes d'exécution des mouvements. 

 

HYPOTHESES: 

1) Au niveau de la nature de la tâche: l'apprentissage de plusieurs parcours variés permet 

d'obtenir un transfert positif ors de l'apprentissage d'un nouveau parcours. 

2) Au niveau de l'intervention de l'enseignant: une intervention pédagogique uniquement fondée 

sur le renforcement et sur un apprentissage par imitation provoque un transfert moindre que celui 

qui est obtenu par une intervention pédagogique reposant sur l'explication des principes 

d'exécution des mouvements.  

Comment avons testé les effets de transfert ? 

Tout d'abord, en observant le niveau de performance atteint dans la tâche de transfert après 

l'apprentissage de cette tâche. 

Ce niveau de performance témoigne des effets des apprentissages antérieurs sur cet apprentissage 

final .Nous avons également pensé qu'il pouvait être intéressant de tester ce niveau de 

performance, non seulement après l'apprentissage de la tâche mais également au tout début, 

lorsque les élèves se trouvent pour la première fois devant le parcours de transfert ( mise en 

évidence de l'adaptabilité) . 

Pour contrôler cette adaptabilité, nous avons fait passer le parcours pré- test (pl) puis le dernier 

parcours de l'expérience (p8 ) aux sujets pris un à un, isolé dans la salle, et en veillant à ce que les 

obstacles n'aient pu être repérés que visuellement. 
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Dispositif expérimental: 

  

Plan d'expérience 

 

Organisation de l'expérience  

A/ La tache des élèves: 
La tâche est d'effectuer un parcours jalonné d'obstacles. 

La forme, l'organisation et la variation des différents parcours devaient répondre à une double 

exigence : 

 d'abord, les parcours sont supposés mettre en évidence des mécanismes psycho- moteurs.  

 ensuite, les parcours devaient correspondre à nos hypothèses ce qui entraînait le choi d'un 

matériel permettant de conserver la similitude des tâches et réponses malgré les variations 

de parcours. 

          (Même nombre d'obstacle similaires, respect de l'ordre des obstacles, liaison entre les 

obstacles.)  

B/ les groupes d'élèves: 

Les élèves ont été répartis, en groupes, en fonction de résultats obtenus sur le parcours pré test Pl 

(réalisation du parcours 2 fois avec chronométrage) . 

L'objectif à été de constituer des groupes appareillés, c'est-à-dire homogènes sous plusieurs 

aspects: 

 élèves de même âge (3
eme 

année cycle moyen)  

 Sexe: masculin  

 Même milieu social  

 Capacités physiques à peu prés similaires 

 Schématiquement, nous avons utilise trois grands groupes d'expérience (confère plan de l ' 

expérience)  

Groupes 

Phases  
3 

Contrôl

e 

4 

2
eme 

Apprentissag

e 

Observation 1 

Pré test 

2 

Apprentissage 

Groupes 

expérimen

taux 

A 

15 Sujets 

A1 

15 Sujets 

A2 

Pla 

 

Pla 

 

P1b 

 

P1b 

 

P1-

2 

 

P1-

2 

 

P1-

3 

 

P1-

3 

 

P1-4 

 

P1-4 

 

P1-5 

 

P1-5 

 

P1-6 

 

P1-6 

 

P1-7 

 

P1-7 

 

P8a 

 

P8a 

 

P8b 

 

P8b 

 

Répéterions 

de même 

parcours 

selon deux 

pédagogies 

déférentes  

B 

15 Sujets 

B1 

15 Sujets 

B2 

Pla 

 

Pla 

 

P1b 

 

P1b 

 

P2 

 

P2 

 

P3 

 

P3 

 

P4 

 

P4 

 

P5 

 

P5 

 

P6 

 

P6 

 

P1-7 

 

P1-7 

 

P8a 

 

P8a 

 

P8b 

 

P8b 

 

Changemen

t de 

parcours à 

chaque 

séance deux 

pédagogies 

déférentes  

Groupes 

contrôle 

C 

15 Sujets 

C 

Pla 

 

P1b 

 
Rien  

P8a 

 

P8b 
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C/ les phases de l'expérience: 

Notre expérience comporte quatre grandes phases: 

(Voir plan de l’expérience)  

 la phase l ou phase du pré- test  

 la phase 2 ou phase de l'apprentissage de la tâche  

 la phase 3 ou phase de contrôle  

 la phase 4 ou phase d'apprentissage d'un nouveau parcours P8, pour tous les groupes: cette 

phase capitale nous a permis d'apprécier la différence entre un apprentissage obtenu par 

répétition de la même tâche et un apprentissage supposant une variation dans les 

situations. 

D\ Analyse des résultats : 

  Pour effectuer l’analyse des résultats, les tests de MANN et WITHNEY ont été utilisés   

 

Résulta: 

 

groupe 

                  

parcours 

PTA PTB Différence P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P8a P8b Différence 

a 
A1 

A2 

A1.2 

A1.1 

35.3 

35.5 

05.8 

05.6 

32.9 

32.4 

32 

31.6 

30.4 

30.5 

30.8 

29.6 

29.5 

28.9 

28.9 

28.3 

37 

36.8 

33.8 

33.6 

3.1 

3.1 

B 
B1 

B2 

40.8 

41.1 

5.3 

5.5 

5.3 

5.5 

36.1 

35.3 

37.5 

35.2 

38.7 

38.7 

40.4 

40.1 

38.1 

37 

31.2 

30.8 

33.3 

32.9 

31.4 

31.3 

1.9 

1.6 

C C 41 5.5 5.5       10.3 35.6 4.7 

 

Moyennes des temps mis pour effectuer les parcours par chaque groupe (en secondes). 

 

1 Analyse des résultats: 

_ Pour chaque groupe, la distribution des performances est dissymétrique par rapport à la 

moyenne. 

 

1- Comparaison des résultats obtenus par des groupes qui s'entraînent selon deux 

interventions pédagogiques déférentes: 

A) Comparaison des groupes Al, A2: 

Il n'y a pas de différence significative entre les résultats obtenus sur le parcours P8 pour le groupe 

A, qui s'est entraîné selon une pédagogie dogmatique et ceux obtenus par le groupe A2 qui s'est 

entraîné selon une pédagogie explicative. 

Cette absence de différence significative entre les deux pédagogies se constate aussi lors de la 

comparaison des résultats obtenus au dernier passage de P 1 à savoir à l'épreuve de contrôle de la 

phase 3. 

 

B) Comparaison des groupes BI, B2: 

Il n'ya pas de différence significative entre les deux groupes, aussi bien en ce qui concerne le 

dernier passage de Pl que pour les temps réalisés sur le parcours nouveau P8. 
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Il semblerait donc que la pédagogie fondée sur la compréhension n'ait pas été plus efficace que la 

pédagogie dogmatique. 

 

2) comparaisons des résultats obtenus par les groupes répétant le même parcours et les 

groupes changeant de parcours à chaque séance:  

a) comparaison de groupes Al, BI : 

Pour la même intervention pédagogique dogmatique, nous obtenons une différence significative 

entre les résultats obtenus par le groupe A, (qui répète toujours le même parcours) et ceux 

obtenus par le groupe B, (qui change de parcours à chaque séance). 

 

b) comparaison des groupes A2, B2 : 

Ici aussi nous obtenons des différences significatives entre les deux groupes. 

Nous concluons qu'un apprentissage fondé sur un changement continuel de parcours favorise plus 

les acquisitions sur un parcours nouveau que la répétition d'un parcours unique. 

 

3) contrôle des résultats de l'adaptabilité à un nouveau parcours: 

Le groupe qui améliore le plus sa différence initiale est celui qui possède la meilleurs adaptabilité 

à un parcours nouveau. 

Il n'y a pas de différence significative entre les groupes A 1 et Blet entre A2 et B2. Il n'apparaît 

donc pas que le changement de parcours ait permis· aux sujets des groupes BI et B2 d'obtenir dès 

le premier passage sur le parcours nouveau, un temps très proche de leur meilleur temps final. 

Cependant si nous faisons des comparaisons entre les temps obtenus lors du premier passage sur 

le parcours nouveau, nous enregistrons une importante 1 différence significative au seuil de 0,1" 

en faveur des groupes Blet B2 par rapport à A 1 et A2. 

Ces différents résultats nous permettent de supposer que la variation des parcours à chaque 

séance permet aux élèves des groupes Blet B2 de réaliser sur un parcours nouveau une 

performance nettement supérieure à celle réaliser par les élèves des groupes Al et A2. 

 

4) comparaison des résultats obtenus par tous les groupes lors du franchissement du 

parcours Pl : 

Nous trouvons une différence significative entre Al et BI et entre A2 et B2. La répétition d'un 

parcours unique permet donc d'atteindre sur ce parcours un niveau d'apprentissage plus élevé que 

la variation des parcours. 

Par ailleurs, tous les groupes améliorent significativement leur performance par rapport au pré-

test. 

 

Conclusion : 

      Un apprentissage, établi sur sept séances et pendant lequel les élèves à chaque séance doivent 

faire face à un parcours différent provoque un effet de transfert positif lors de l'apprentissage d'un 

parcours nouveau. 

Un apprentissage étalé sur 7 séances où tous les élèves se trouvent confrontés constamment avec 

le même parcours, n'entraîne aucun effet de transfert lors de l'apprentissage d'un parcours 

nouveau. 

Dans des conditions de parcours identiques, une intervention pédagogique fondée sur 

l'explication des principes d'exécution des mouvements ne paraît pas plus efficace qu'une 

intervention reposant sur les seuls principes de renforcement et imitation. 

   Un apprentissage caractérisé par la variation des parcours à chaque séance permet d'obtenir au 

moment du passage sur un parcours nouveau, sans entraînement préalable, un niveau de 
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performance supérieur à celui que l'on peut atteindre grâce à un apprentissage fondé sur la 

répétition du même parcours. 

      La répétition d'un même parcours pendant sept séances d'affilée donne pour ce parcours, un 

niveau de performance nettement supérieur à celui qui est obtenu par un apprentissage fondé sur 

la variation des parcours. 

       Les constatations auxquelles notre expérience nous a permis d’aboutir ne nous permettent 

pas de tirer des conclusions définitives en ce qui concerne les hypothèses que nous avons exposé 

au début. 

 Cela tien essentiellement à la complexité de nos parcours dont il ne nous a pas été possible de 

contrôler la variable quantitative. Il s’agit donc d’approfondir la question et d’étudier notamment 

le problème de la sommation des tendances à la généralisation et celui des effets de transfert en 

fonction des difficultés relatives des taches initiales et finales.  
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L’hétérogénéité : obstacle ou ressource pour les apprenants et les formateurs 

 

 

Hanane Mrabet , Hafsi Bedhioufi et Mohamed Ali Jbali 

 

Unité de recherche « Psychologie du sport » (UR05SEP01) 

 

Institut Supérieur du sport et de l’Education Physique de Ksar Saïd - Tunisie 
 

 

 

Résumé : 

 

Ce travail fait partie du processus de formation des enseignants d’éducation physique et 

sportive (EPS) à l’Institut Supérieure des Sports et d’Education Physique du Kef (ISSEP).  

La formation des étudiants enseignants d’EPS s’appuie sur la conception de deux champs des 

savoirs, théoriques et pratiques, qui doivent s’articuler  pour dépasser la séparation entre la 

pensée et l’action, « puisque la pensée, les actions … ont besoin d’autrui pour signifier » 

(Bakhtin, 2000). Par contre, cette formation; qui suscite notre attention  pose un problème capital 

« qui s’attaque aux rapports difficiles entre les savoirs des praticiens et les savoirs issus de la 

recherche. » (Perrenoud, Ph. 2002). 

En  mettant l’accent sur les supports juridiques et institutionnels qui organisent la 

formation des enseignants en d’éducation physique et sportive, on essaiera de voir si le projet de 

« la maîtrise des facteurs d’apprentissage »  constitue-telle la préoccupation première des 

enseignants ? Ainsi, la formation pédagogique actuelle répondrait-elle à la réalité vécue par les 

enseignants d’éducation physique et sportive. Le stage « qui ne peut se faire sans l’interface de 

différents intervenants? » (Altet, 2009) est conçu « comme vecteur de professionnalisation ». Il 

détermine directement quelles seront les modalités d’apprentissage. Il fait partie du programme 

de formation des étudiants en éducation physique mais il varie d’un institut à l’autre selon les 

ressources et les spécificités humaines et géographiques. L’objectif initial est la formation des 

« futurs enseignants »  de l’éducation physique. (Laursen, 2007). 

 

Mots Clés : Apprentissage ; Formateur en EPS 
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1- La rénovation en formation pédagogique 

 

L’idée du temps qui passe, des évènements qui se développent et qui évoluent constitue 

une dimension importante dans le paradigme de la transformation. Loin de vouloir figer ces 

évènements, il faut pouvoir les percevoir dans leur dynamique et leur contexte historique. Le 

projet de la formation pédagogique se déroule dans le temps. Certains nombres de repères 

peuvent être facilement identifiables, par exemple la durée du stage et sa fin, la date officielle du 

début etc. Il est par contre, beaucoup plus difficile de fixer des repères liés aux processus. Donc 

le découpage ne peut être qu’artificiel et difficilement généralisable. Tout en tenant compte des 

expériences antérieures le stage de pré-professionnalisation s’engage vers la réalisation de ses 

objectifs. Pris dans son sens général, le terme processus signifie « l’évolution et les étapes de 

l’évolution d’un phénomène ou d’un organisme dans une direction déterminée » (Mucchielli et 

all, 1969, p.134). 

En ce qui concerne la formation pédagogique, c’est l’évolution du savoir relatif à la 

pratique pédagogique dans lequel l’apprenant cherche à développer son potentiel par le biais de 

ses connaissances, de ses habiletés et de ses attitudes. L’arrêté ministériel (JORT du 22 Juillet 

1997, n°58) fixe le régime des études pour les deux cycles de formation dans les ISSEP : le 

diplôme Universitaire et la maîtrise dans les deux spécialités Education Physique et Sport. Les 

études, en vue de l’obtention du Diplôme Universitaire en Education Physique (DUEP), durent 

deux années et comportent un volume horaire global de 1469 heures minimum par an. Les 

enseignements comportent dix modules obligatoires. Les études en vue de l’obtention du diplôme 

de maîtrise en Education Physique sont répartie en deux cycles de deux années chacun et 

comportent un volume horaire global de 2678  heures minimum par an. Les enseignements du 

deuxième cycle comportent onze modules obligatoires. L’arrêté fixant le régime des études 

universitaires et des examens ne présente pas d’originalité que se soit des intitulés ou des 

contenus. Comme le fait remarquer Maurice Piéron dont il note que : « Le curriculum de 

formation des spécialistes de l’éducation physique comporte un ensemble de matières qui sont 

considérées comme indispensables à la pratique raisonnée de la profession » (Piéron, 1996, 

p.119). La profession d’enseignant d’éducation physique et sportive n’a pas dépassé le cadre 

étroit de l’enseignement, si on exclue l’entraînement sportif. Car cette dernière est confondue 

avec celle de l’enseignement dans les établissements scolaires. Aucune évolution ne c’est senti 

lors de l’élaboration de l’arrêté d’application de 1997.  

Cette nouvelle « philosophie » de la formation est restée prisonnière dans l’Hier. Cette 

stérilité vient du fait qu’elle n’a pas pu adapter le contenu de la formation aux besoins de la 

nouvelle clientèle intéressée par les pratiques corporelles. Pire encore, lorsqu’on découvre qu’il 

n’y a même pas un respect des lois précédente. Comme celle qui stipule que : « Les institutions 

supérieurs d’éducation physique et sportive doivent obligatoirement inscrire dans leurs 

programmes officiels la spécialité d’éducation physique pour handicapés » (loi 104 104, chapitre 

I, section II, article 14). Cette formation académique est rendu possible suite aux besoins créés 

par l’obligation de l’enseignement de l’éducation physique pour tout handicapé inscrit dans un 

centre d’éducation ou de formation (article 12). Cette ambiguïté rende la tâche des formateurs 

difficile. Car il existe fréquemment un décalage entre les objectifs des formateurs universitaires et 

ceux des futurs enseignants. Les rapports entre stagiaires, enseignants, formateurs et chercheurs 

sont complexes. L’importance de l ‘enjeu mérite des efforts d’explications et de conviction d’un 

coté et une volonté de dépasser la routine quotidienne pour entrer dans une démarche réflexive de 

l’enseignement d’un autre coté. 
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Le projet centré sur l’évolution des besoins et des attentes des stagiaires doit favoriser les 

démarches et les stratégies, les attitudes et les mots qui renouent le dialogue avec toutes les 

dimensions de l’apprenant. 

Dans la mouvance actuelle, d’un côté la pédagogie est définie comme un art personnel. Le 

bon pédagogue est celui qui maîtrise un ensemble de connaissances ou de techniques et qui est 

capable par le seul fait de ses qualités personnelles de communiquer son savoir. Cette tendance 

condamne toute tentative de formation pédagogique des enseignants. Elle considère la formation 

pédagogique une perversion qui met à mal la maîtrise des disciplines académiques. Mais cette 

formation pédagogique peut avoir quelques vertus professionnelles lorsqu’il s’agit de transmettre 

un contenu élémentaire. La formation pédagogique est d’autant utile quand il s’agit de 

transmission de recettes ou encore d’art de faire.  

 A cette conception s’oppose celle qui défend l’idée que l’activité d’enseignement, de 

formation, d’éducation est complexe. Pour apprendre à l’élève une compétence motrice certes 

connaître cette activité est primordiale mais il faut aussi une connaissance minimale des étapes de 

la croissance, de l’âge mentale, des étapes d’apprentissage, de la méthode d’enseignement etc. 

 Pour aller au-delà de cette confrontation il convient de considérer la pédagogie comme 

pratique sociale. Elle est un processus de transformation d’une matière première brute diversifiée 

à un produit déterminé homogène. Cette pratique est fixée par l’institution et se fait dans des 

établissements scolaires. 

Au cours des développements qui suivent nous allons essayer d’analyser les trois étapes du profil 

pédagogique. 

 

2- Approche théorique de la formation 

a- Matière première brute diversifiée 

 

Matière première brute 

diversifiée 

Processus de formation Produit déterminé homogène 

Etudiant Cycle de formation en deux 

années pour les étudiants 

filières DUEP et quatre 

années pour la filière maîtrise 

en EP 

Etudiant stagiaire 

 

Profil Pédagogique 

 

L’étudiant qui est admis après le concours d’entrée, a une histoire familiale, scolaire, 

voire professionnelle. Il a déjà des acquis, des représentations de ce qu’il doit ou souhaite 

s’approprier. Ces derniers conditionnent la réussite de la formation pédagogique proposée par les 

formateurs des Instituts Supérieurs de Sport et de l’Education Physique.  

 La population étudiante est très hétérogène, car la nature du baccalauréat et le vécu sportif 

ne sont pas les seuls critères pour poursuivre des études dans les ISSEP. 

De part cette histoire l’étudiant a élaboré des capacités, des savoirs, mobilisé des représentations, 

met en œuvre des conduites et des comportements ou encore des manières de faire, d’agir qui lui 

sont propres. 

Les acquis constituent à la fois des contraintes et des ressources pour la formation pédagogique 

dont le but final est de faciliter et non de contrarier cette formation. Pour estimer les acquis les 

formateurs se réfèrent aux diplômes possédés et au vécu sportif.  
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Le concours d’entrée aux ISSEP, à sa manière actuelle, nous renseigne sur peu de choses à 

propos de notre sujet recruté. 

 

b- Processus de formation 

 

Les savoirs sur lesquels s’appuient les enseignants dépendent directement des conditions 

sociales et historiques dans lesquelles ils exercent leurs professions.  

Les savoirs enseignants se caractérisent donc par les traits suivants : 

 ils sont acquis en partie à l’intérieur d’une formation universitaire spécifique 

 L’acquisition de ces savoirs s’accompagne d’une socialisation professionnelle doublée 

d’une expérience de la pratique 

 Ils sont mobilisés dans une institution spécialisé, l’école, et donc liés à son contexte 

 Ils sont utilisés dans le cadre d’un travail : l’enseignement 

 Ils s’inscrivent sur un fond de tradition du fait que, sauf exception, tout individu a déjà vu 

enseigner. En ce sens nous pouvons parler ici de savoirs pré-professionnels. 

Dans le processus de formation en pédagogie pratique nous allons analyser le module qui 

touche la formation pédagogique intitulé « Théorie et pédagogie de l’éducation physique ». 

Deux matières d ‘enseignements sont assurées dans ce module : « Théorie et Didactique de 

l’EPS » et « Pédagogie Pratique ». 

Dans le cycle de formation initiale en DUEP et en deuxième année, en plus de la 

formation pédagogique assurée pendant les cours, la formation pédagogique occupe une place 

importante. Le stagiaire est appelé à faire quatre heures d’enseignements pratiques. (Comme 

le montre le tableau ci-dessous).  

 

Formation théorique et pratique en 2
ème

 Année DUEP 

 

Module Enseignement Nature et 

volume horaire 

Pondération 

interne au 

Module 

Coef  Module 

Théorie et 

pédagogie de 

l’Education 

Physique 

Théorie et 

Didactique de 

l’EPS 

 

Pédagogie 

Pratique 

39 Heures de 

C.M et 26 H de 

T.D 

 

104 H de TP 

01 

 

 

 

02 

 

 

02 

 

C.M : Cours Magistral 

T.D : Travaux Dirigés 

T.P : Travaux Pratiques 

Cette formation pédagogique est différente dans le cycle de la maîtrise en Education 

Physique. Elle s ‘étale sur deux années. Le volume horaire est de deux heures par semaines 

dans la première année du second cycle. 
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Formation théorique et pratique en 1
ère

 Année du second cycle  
 

Module Enseignement Nature et 

volume horaire 

Pondération 

interne au 

Module 

Coef  Module 

Théorie et 

pédagogie de 

l’Education 

Physique 

Théorie et 

Didactique de 

l’EPS 

 

Pédagogie 

Pratique 

39 Heures de 

C.M et 26 H de 

T.D 

 

78 H de TP 

01 

 

 

 

02 

 

 

03 

 

La formation pratique progresse en 2ème Année du second cycle pour atteindre les quatre 

heures par semaine.  

 

Formation théorique et pratique en 2
ème

 Année du second cycle  
 

Module Enseignement Nature et 

volume horaire 

Pondération 

interne au 

Module 

Coef  Module 

Théorie et 

pédagogie de 

l’Education 

Physique 

Théorie et 

Didactique de 

l’EPS 

 

Pédagogie 

Pratique 

39 Heures de 

C.M et 26 H de 

T.D 

 

104 H de TP 

01 

 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

c- Produit déterminé homogène 

 

Le formateur qui intervient dans une partie de la formation de l’étudiant doit connaître les 

contours de cette formation. Il doit disposer d’une définition plus au mois précise des profils 

professionnels à atteindre. Dans l’état actuel des choses nous croyons savoir que la formation 

pédagogique ne répond pas à la réalité vécu par le corps enseignant d’éducation physique. 

Dans la seule discipline scolaire ou toutes les catégories professionnelles exercent dans les 

mêmes établissements et ont les mêmes niveaux de population scolarisée. 

Cette première problématique n’est qu’un handicap de conjoncture, mais elle embrouille 

les objectifs des formateurs. Tenant compte de cette réalité  du terrain le formateur doit distinguer 

la formation pédagogique au niveau des DUEP et celle de la maîtrise en attendant des jours 

meilleurs. 

Le projet de formation à l’ISSEP précise la durée et le contenu, éventuellement les 

principes de progression et les modes d’évaluation pédagogique. 

Avant d’aborder le problème de la formation pour l’insertion professionnelle, il faut 

rappeler que les ISSEP ne maîtrisent pas la création d’emploi. Donc l’objectif n’est pas une 

formation à la carte, sur demande. L’objectif est d’avoir un produit homogène identifié. La 

socialisation professionnelle se poursuit dans et par les stages en situation. Vouloir que l’étudiant 

stagiaire soit totalement et immédiatement opérationnel en pédagogie pratique dès le premier 
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stage relève de l’imprudence. Former des étudiants pour exercer plus tard le métier d’enseignant 

d’éducation physique vise d’abord la préparation à la réussite des examens et à l’obtention des 

diplômes. Par ailleurs, l’exercice responsable de la pratique pédagogique dans une école ou un 

lycée contribue à l’acquisition de savoirs pratiques. 

A la fin du stage de pré-professionnalisation les capacités et les connaissances sont 

évaluées. Cependant le formateur, l’inspecteur et le conseiller pédagogique sont reconnues 

institutionnellement dans cette fonction de jugement et d’évaluation. Mais est-ce que cette tâche 

est si simple ? En d’autres termes, peut-on répondre à une question précise : quel acquis ? et quel 

savoir faire peut-on évaluer ? 

On reconnaîtra sans peine qu’une formation sans harmonisation entre les différents intervenants 

n’aboutit qu’à l’échec ou à l’anarchie. Mais de quoi s’agit-il qu’on parle de cette harmonisation ? 

 Sommes-nous sûrs que la manière d’apprendre des recettes contribue à former, c’est-à-

dire à développer les capacités d’analyses, de raisonnement et de résolutions de 

problèmes ? 

 Sommes-nous sûrs que les formations actuelles sont orientées vers l’acquisition des 

compétences pour l’exercice d’une fonction ? 

 Sommes-nous sûrs que les formes d’organisations actuelles des stages de pédagogies 

pratiques favorisent l’acquisition des compétences et incitent les étudiants à les 

développer ? 

Se poser ces questions, c’est prendre conscience des difficultés de l’enseignement et de 

l’apprentissage. Résoudre des problèmes est la finalité de tout apprentissage  et acquérir cette 

compétence doit être le but de la formation pédagogique.  

 

 

3- Les stages de pré-professionnalisation 

 

Les stages de pré-professionnalisation représentent une ouverture sur la vie professionnelle, 

celle que l’étudiant aura à la fin de ses études. Ils constituent un début d’expérience pratique, 

permettant le passage de l’abstrait au concret et fournissent à l’étudiant l’occasion d’appliquer ses 

connaissances et ses acquis. Confronter à des problèmes réels l’étudiant pourra participer à leur 

analyse, recueillir les informations nécessaires, envisager les solutions possibles et proposer ou 

prendre la décision appropriée. Il apprend à découvrir les divers aspects d’un problème, la 

multiplicité des solutions et les risques de certaines décisions. 

L’étudiant prend ainsi conscience de la finalité de l’apprentissage et des compétences requises 

pour l’exercice de la profession. Il pourra alors se rendre compte qu’il ne suffit pas d’accumuler 

des connaissances ou d’appliquer de manière mécanique certaines règles pour résoudre un 

problème et que le traitement d’une situation concrète nécessite à chaque fois la réflexion, de 

l’invention et de la créativité. 

Dans le domaine de l’éducation physique, les stages permettent selon les cas, un exercice 

d’enseignement pratique. Le stagiaire pourra de la sorte acquérir les éléments élémentaires d’une 

formation et prendre conscience de l’importance de cet apprentissage. 

Dans le domaine des attitudes, les stages visent à développer les capacités de relation. Ils 

apprennent au stagiaire à travailler en équipe comme il aura à la faire durant la vie 

professionnelle. Les stages permettent au stagiaire de prendre conscience de l’importance des 

relations humaines dans le travail et de la nécessité d’une collaboration pour mener à bien une 

tâche. 

Bien que personne ne mette en doute l’absolue nécessité des stages, leur organisation et 

leur planification posent souvent un problème. En effet, on présume qu’un stagiaire affecté à une 
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unité de stage finira par acquérir les compétences requises. De la sorte, la valeur du stage est liée 

bien souvent à la qualité de son contenu. Le stage constitue le complément de la formation 

dispensée en théorie il est de ce fait partie du programme de formation des étudiants en éducation 

physique. 

 

4- Pour conclure 

 

L’organisation du stage de pré-professionnalisation varie d’un ISSEP à un autre selon : 

 Les conditions matérielles et humaines 

 La tradition de pratique particulière à la région : Tunis, Kef et Sfax sont trois villes où la 

pratique pédagogique est très différente. 

Par ailleurs, cette formation est assurée par deux corps différents. D’un côté les enseignants des 

ISSEP (les plus anciens généralement) et de l’autre, les conseillers pédagogiques (s’il y en a) ou 

les enseignants dont la compétence est attestée (sic). Dans la plupart des cas le stagiaire se trouve 

tiraillé entre deux formations différentes. Généralement les rapports entre conseiller (CRJES) et 

encadreur (ISSEP) sont complexes. Nous souhaitons que la planification de la formation respecte 

les phases suivantes : 

1- Le désir d’apprendre : L’action des formateurs doit susciter ce désir d’apprendre chez le 

stagiaire. Elle met en avant la notion de projet, c’est-à-dire retenir le moment où le 

stagiaire :  

o conceptualise son action 

o définit le but auquel il doit parvenir 

o détermine les moyens qu’il va mettre en œuvre ou ses chances de réussite. 

 

2- Le plaisir d’apprendre : cette phase doit s’attacher à susciter l’intérêt de l’apprenant à 

travers 

o Les séances dirigées au sein de l’établissement 

o Le dispositif didactique 

o Le plaisir d’agir 

3- La satisfaction d’avoir apprit : l’enseignant qui a vaincu l’obstacle a une prise de 

conscience tonique et incitatrice d’un projet nouveau. Savoir que ses propres réalisations 

sont appréciées par les autres ainsi que le cadre pédagogique est très encouragent. 

Le but de cette démarche est d’acquérir une compétence particulière au stagiaire. Cette 

compétence spéciale résulte d’une compétence fondamentale ou tout enfant doit acquérir pour 

devenir un homme à part entier. Dans la formation du stagiaire on ne crée pas la compétence 

mais on la prépare. 
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