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L e s  fo rmat ions  aiix act iv ités  physiqiies  et sport ives  ont stibi 
d ' importantes  modif ications  aU coUrs  des d e rn iè r e s  années. E l l e s  ont 
e U pour objet, d'une part ,  de r ég lem e n te r  s tr ictement la  fonction et le 
titre d'édiicatetir sporti f,  c ' e s t - à - d i r e  l 'ense ignem ent  oU l 'encadrem ent  
d 'Une discip l ine contre rémiinérat ion (1) et, d'a iitre part , de c r é e r  des  
Voies de fo rmat ion  généra le  de type UniVe r s i t a i r e  atix act iv ités p h ys i 
ques et sport iVes (2).

A Vant la  lo i  du 6 août 1963 rég lementant  la p ro fe s s io n  d'édti-  
cateUr physiqiie oU sport i f  et les  étab l i ssem ents  oU écoles  où s ' e x e rc e  
cette p r o f e s s io n ,  la  fo rm at ion  des c a d re s  aiitres  qUe s co la i r e s  était le 
domaine des fédérations .

L e s  fédérations  sport iVes d i r igeantes  a Vaient t rès  rap idement  
res sen t i  le beso in  de f o r m e r  et recrt iter  les  ca d re s  n é c e s s a i r e s  a U fonc 
tionnement des assoc ia t ions  et des cltibs. L e s  fo rmat ions  m i s e s  en place  
p a r  les fédérations ,  indépendamment de l 'a ide  de l 'E ta t  pendant de nom -  
bretises  années, étaient sanctionnées pa r  des b r e Vets fédéra t ixà  pliisieiirs  
niVeaiix correspondant  à des responsab i l i tés  théoriqiies  d 'encadrem ent  
di f fé renc iées .  L e s  p r e m ie r s  b r e Vets fédéraux  ont été d é l i v ré s  potir l ' e n 
cadrem ent  de sports  de grande avadience ( footbal l  oii ath lét isme )  oii con s i 
dé ré s  com m e dangerei ix  (ski,  montagne. . . ).

(1) L a  loi dU 6 août 1963 stipiile "mil ne petit p r o f e s s e r  contre rétr ib i i -  
tion l 'édiication physiqvie et sport iVe, à titre d'occvipation pr inc ipa le  
oU secondaire ,  de façon rég i i l iè re  oti acc idente l le ,  sans être mtini 
d 'Un diplôme attestant l 'aptitiide à ces fonct ions" .  On se r ep o r t e r a  
potir plvis de détail  à l 'ana lyse  de la  rég lementat ion  ptibliée pa r  M.  
M A R C H A N D ,  in M a rc h é  des emplois  de personnes  p ro fessant  des  
activ ités  physiqties et sport ives  dans le V a l  d 'O i s e ,  en 1976, page  
13 et siiivantes. Püb l icat ion  C N O S F .

(2) A r t .  6 de la loi dU 19 octobre 1975.



-  8  -

A Vec la lo i de 1963, l ' a c c è s  à la p ro fe s s io n  d'édiicatetir sporti f  
rétribtié  est  stibordonné à l 'obtention d'im b r e Vet d'état, généra lement  
à t ro is  niveatix de qiialification, p ro p re  à la d iscipline sport iVe enseignée  
oU encadrée  (1). L a  liste des d isc ip l ines  qUi ont fait l 'ob jet  d'im décret  
d 'app l icat ion  s 'e s t  a l longée  a U cotirs des d e rn iè r e s  années. Dans  c e r t a i 
nes d isc ip l ines ,  les  fo rmat ions  fédé ra le s  ont Va le Ur de b r e Vet d'état  ; 
en oiitre, les  pe rsonne ls  en p lace  ont bénéf ic ié  de conditions pa rt icu l iè -  
r e s  d 'a ss im i la t ion .

L 'ense ign em ent  supér ieu r  était ju squ ' ic i  étroitement modelé  
sUr  la  p répara t ion  aux concours  de l ' ense ignem ent  de l 'éducation phys i 
que et sport iVe dans les  ense ignements  seconda ires .  L a  sé lection s ' o p é 
ra it  ap rè s  le bac pour  l 'en t rée  dans les cyc les  de p réparat ion  a u C A P E P S .  
L a  régulat ion des flux était ent ièrement m a î t r i s é e  pa r  les pouVo ir s  pu 
b l ic s  qui décidaient des p laces  au concours  de sort ie en fonction de leurs  
objecti fs  et d'un certa in  nom bre  de p a ra m è t r e s  tels que les  déperdit ions  
en cours  de format ion  et les  échanges entre l 'ense ignement ,  les  a s s o c i a 
tions, les  beso ins  d 'encadrem ent  de la jeunesse  et les  sports ,  le secteur  
santé (kinési ) .

D é s o r m a i s ,  l e s  act iv ités  physiques  et sport iVes entrent dans  
le s  fo rmat ions  unive r s i t a i r e s  géné ra le s  de p r e m ie r  cycle et sont san c 
tionnées p a r  un D E U G .  L e s  concours  de p répara t ion  au C A P E P S  se p r é 
sentent à l ' i s su e  de cette fo rmat ion  déconnectée des besoins de l ' e n s e i 
gnement. L e  p ro b lèm e  des débouchés deVient une question nouVelle pour  
ces  fo rmations.

L ' a c c è s  à ce qu ' i l  faut bien appe le r  " ré g le m en ta i re m en t "  la  
" p r o f e s s i o n "  d 'éducateur  sport i f  est défini pour les  jeunes de telle m a 
niè re  qu'un conflit s 'ouVre  entre la fo rm at ion  uniVe r s i ta i re  généra le  et 
le s  b r e Vets de spéc ia l i tés ,  la  p r e m iè r e  n'ayant de -valeur "m arch an d e "  
que sous r é s e r v e  de p o s s é d e r  la seconde.

On r a p p e l l e r a  ici les  d isposit ions géné ra les  de la loi du 29 octo 
b r e  1975 :

" L 'E t a t  est r e sponsab le  de l 'ense ignem ent  de l 'éducation phys i 
que et sport iVe : i l a s s u r e  le rec rutem ent  ou contrôle la qua l i 
ficat ion des pe rsonne ls  qui y co l laborent "

"D an s  l ' ense ignem ent  du p r e m i e r  et second degré .  . . l ’ ense igne -  
"ment  est donné, soit p a r  des enseignants, soit sous la  re spon 
s a b i l i t é  pédagogique de ces d e rn ie r s ,  par  des éducateurs  
" s p o r t i f s "  - (Art .  3) ;

(1) Institué en 1972 p a r  un décret  d 'appl icat ion de la loi de 1963.
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"D e s  fo rmat ions  en sc iences  et techniques des activ ités  phys i -  
" q Ues et sport ives  sont o rgan is ée s  et sanctionnées,  c o n fo rm é -  
"ment a Ux disposit ions de la loi d 'o r ientation de l 'ense ignem ent  
"st ipér iet i r "  - (Art . 6) ;

" L a  loi dti 6 août 1963, modi f iée  p a r  la  loi dU 2 novem bre  1967, 
" rég lem entant  la  p ro fe s s ion  d'édticateiir physique et sport i f  et 
" le s  écoles  oU étab l i ssem ents  où s ' e x e r c e  cette p ro fe s s ion ,  est  
"étendiie à toUte les  act iv ités  physiqties et sport ives .  . . "  - (A  rt. 7) ;

" L e s  fédérations  sport ives .  . . concourent à la fo rmat ion  des  
" c a d r e s  techniqiies de l e Ur spéc ia l i té "  - (Art . 11) ;

" L a  fédération habil itée part ic ipe  à l 'o rgan isa t ion  oU ail contrôle  
"de la  qtialité de la fo rmat ion  sport ive dans la d isc ip l ine  cons i -  
" d é r é e "  - (Art .  12).

L a  voie a insi  t racée  entre des fonctions d 'ense ignement  et d ' e n 
cadrement adm in is t ra t i f  rég lem entées  p a r  des concours  (Ediication phy-  
siqiie s co la i r e ,  encadrement  techniqiie et pédagogiqiie de la Je imesse,  
des Sports et des L o i s i r s )  et, la  fonction d'édiicatetir sport i f  apparaît  
part icu l iè rem ent  étroite. Le  M in is tè re  de la  Jermesse, des Sports  et 
des L o i s i r s  s ' in te r rog e  à j Uste titre siir l ' e x is tence  d'iin m a rc h é  dU 
t rava i l  des m ét ie r s  dU sport, et la p romotion  poss ib le  de format ions  g é 
néra les  oti spéc ia l i sées  dans ce domaine.

Il  fatit à ce titre bien s é p a r e r  :

. la fonction pübliqvie et le s  statüts oti a s s im i l é s ,  rég lem entés  
p a r  voie de concoiirs,  dont le développement re lève  d i r e c te 
ment des décis ions  de l 'é tat  et des postes inscr i ts  dans les  
bu.dgets st iccessifs  ;

. le sport p ro fes s ionn e l  de compétit ion oti les  spectac les  m a r 
chands l o ca l i s é s  dans ce rta ines  d isc ip l ines  - footba l l ,  c y c l i s 
m e,  tennis-  sports  mécaniqi ies , h ipp isme. L ' a c c è s  s 'y  e f fec -  
tUe p a r  deiix f i l i è r e s  distinctes : la p e r fo rm an ce  pou.r la  haiite 
compétit ion p ro fess ionne l le ,  l ' a p p re n t i s s a g e  potir les  sports  
" m a rc h a n d s "  dont l ' e x em p le  o r ig in a l  est constitüé en F ra n ce  
p a r  les  cou.rses de chevaux ;

l 'encadrem ent  des activ ités  physiqiies et sport ives  a U bénéfice  
des pratiqviants, qtiel qUe soit le statxit ( l icenciés ,  non l icenc iés ,
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amateurs vo i r e  profess ionnels )  ou l 'ambit ion de ceux-ci  
(compétition, entraînement physique, détente et l o is i r )  
défini par opposition au secteur sco la ire  (1).

De ces tro is  domaines, l 'encadrement technique des acti-vités 
physiques et sport iVes, c iViles ou corpora t iVes (2) apparaît le plus mal 
ma îtr isé .  Non seulement, i l  repose principalement sur le déVeloppement 
des associations sport iVes et l ' in i t ia t ive  décentra l isée au niveau des clubs 
ou des o f f ices  municipaux, mais i l  fait largement appel au bénévolat par 
définition très  mal mesuré. De plus, ses éVolutions, les fo rmes  qu'il 
r e Vêt, les conditions statutaires qui lui sont o f fertes  sont très  d i r e c t e 
ment tr ibutaires des ressources  disponibles dans les associations, de 
leur régular ité  et des concours dont e l les  peuVent bénéf ic ier  sous forme 
de sub-vention, de m ise  à disposit ion de personnel  de l 'Etat,  des commu
nes ou de sociétés p r ivées .  Enfin, chaque discipl ine peut constituer 
autant de découpages s'opposant à l ' idée  même d'une profess ion unique 
de l ’ encadrement sportif .

Faute de ré fé rences ,  tant quantitatiVes que quali.tatiVes, l ' e x i s 
tence même d'un marché du t raVai l  des fonctions d 'encadrement techni
que, des act iv i tés physiques et sport iVes, ne pouvait être  a f f i rmée.  C e r 
taines régions ou départements, ont tenté utilement de quantif ier les 
e f fec t i fs  d 'encadrement par discipline ; ces tentatives ont généralement 
con f i rm é  l 'ex igu ité  du domaine.

I l  importait  donc de se doter, dans un p rem ie r  temps, de r é f é 
rences plus préc ises  en cette m at ière ,  à part i r  d'échantillons d 'o rgan is 
m es  util isateurs et de personnels d 'encadrement suffisamment d i v e r s i 
f iés .  L es  ré fé rences  recherchées  devaient porter  notamment :

. sur les  conditions d 'encadrement des activ ités physiques et 
sport iVes, les taux d 'encadrement et leurs variat ions ;

, sur les  act iv i tés  et les  fonctions d 'encadrement et le prof i l  
des personnes assumant ces fonctions ;

. sur le contenu même de ces fonctions et les définitions 
d 'emplo is  de ré fé rence  par-de là  la diVers i té  des o rgan is 
mes employeurs et les spécialisations.

(1) La  lo i  du 29 octobre 1975 distingue l 'enseignement de l 'éducation 
physique des autres ac t iVités physiques et sportiVe s , conf irmant 
l 'ex is tence  de deux secteurs de pratiques physiques et sport ives : 
le secteur sco la ire  et le secteur ex t ra -sco la i re  défini par opposi- 
sition au p rem ie r .  Cf. annexe sur l 'organisat ion du secteur e x t ra 
sco la ire .

(2) Nous n 'aVons pas pr is  en compte dans notre étude le sport mil i ta ire .
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A  cette fin, Une double enquête a été lancée sotis l ' é g ide  dü 
M in is tè re  de la  Jeiinesse,  des Sports  et des L o i s i r s ,  p a r  le Centre  
d'étüdes et de r echerches  sUr les  quali fications.

. Une enqiiête pa r  Voie postale  a i iprès  d'ime liste d ' o r g a n i s 
m es  sporti fs , essent ie l lement  des clübs et o f f ices  municipai ix dés ignés  
pa r  les d irections  départementa les  de L I L L E ,  C L E R M O N T - F E R R A N D ,  
LA  R O C H E L L E  et M O N T P E L L I E R .  Cette enqtiête v i sait à p r é c i s e r  les  
conditions géné ra les  d 'encadrem ent  des activ ités  de ces o rgan ism es ,  
et à obtenir Une s é r ie  suffisante de p ro f i l s  indi.v iduels  re la t i f s  aux fonc 
tions, conditions d 'em p lo i  et quali fication des pe rsonne ls ,  bénévo les  oU 
non, asstirant l ' encadrem ent  de ces  ac t iVités ;

. Une s é r ie  de m onograph ies  et d 'ana lyses  d 'em p lo is  effectiiées  
p a r  interViews de cad res  et d ir igeants  d'ime part , et des pe rsonne ls  
d 'encadrem ent  e u x -m ê m e s  d'aixtre part , stir l 'o rgan isa t ion  et les  cond i 
tions de fonctionnement des o rg an ism es  a ins i  qtie sur  les  prat iques  de 
recrt itement et le contenii dU tra-vail des pe rsonne ls .

L e s  conditions techniqiies, adm in is t ra t iVes et f inanc ières  de 
cette enqUête ne permetta ient pas d 'e m d s a g e r  Une est imation chif frée  
directe  des ef fecti fs  oui de l ' é Ventail  des r ém im éra t ion s . Ces  données  
atiraient nécess ité  d 'a i l let irs  Une base  de sondage qui fa isa it  entièrement  
défatit ; notre ambit ion était d 'obten ir  Une doiible base  d ' in fo rmat ions  
d 'o r ga n ism e s  et d'indi-vidus sii f fisamment d ive rs i f iée  pa r  natiire d 'a c t iv ité, 
disc ip l ines ,  p ro f i l s  et conditions d 'emplo i .  La  base  a insi  obtentie deVait 
constituer Un la rge  échantil lon de m onograph ies  de sc r ip t iVes d ' o r g a n i s 
m es ,  d 'em p lo is  et d ' ind it ldus  atitorisant des com para isons .

L e s  rendements  de l'enqviête postale  atiprès des o rg an ism es  
sont res tés  m éd ioc re s .  C e u x -c i  ont répondü t rès  i r ré g i i l i è rem ent  aiix 
sol lic itations des d irections départementa les ,  m a l g r é  plvisieiirs rappe ls .  
Un a s s e z  la rg e  éVentail de sitixations r eche rch é  a p r i o r i  a, cependant,  
été atteint ; l 'explo itat ion com parée  de ces si.tUati.ons était de natiire à 
é l a r g i r  cons idérab lem ent  la portée  des ana ly ses  p lUs qUaUtat iVes issties  
d'a i it res  monograph ies  d 'o r g a n ism e s  r é a l i s é e s  pa r  inter-view. L 'enquête  
a donc bien atteint son bUt essent ie l  (1).

R E S U L T A T S  D E  L ' E N Q U E T E  P O S T A L E

N o rd
Charente
M a r i t im e

Ptiy 
de Dôm e

Hérau lt autres
e n s e m 

ble

Questionnaires a d re s s é s 372 150 279 290 1 091
Organism es  répondants 110 70 73 68 321
Qtiestionn. inditrid. retotirnés 126 186 246 117 84 729

(1) Ses  résiiltats ne permetta ient  pas cependant de fa i re  des éVa lUations  
ch i f f rées  dans chaqUe département enqtiêté.
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- 1ère P A R T I E  -



L E S  O R G A N IS M E S  U T I L I S A T E U R S  DES  P E R S O N N E L S  
D ' E N C A D R E M E N T  T E C H N I Q U E  D ES  A C T I V I T E S  P H Y 
S IQUES  E T  S P O R T I V E S

I - LA  B A S E  D ' I N F O R M A T I O N  R E U N I E

L e s  réponses  de 318 o rg a n ism e s  ont pu être exp lo i t ée s .C eu x -c i  
accuei l la ient  57 500 l icenc iés  dans des activ ités  t rès  d iVe r s e s ,  auxquels  
s 'a joutaient 31 000 bén é f ic ia i re s  non l icenc iés  soit au  total 88 500 p r a t i 
quants, r eg roupées  autour de 548 sections (1).

L e u r  encadrement  était a s s u r é  pa r  p r è s  de 3 000 pe rsonnes  ;
(2 958) en faisant essent ie l lement  appel  au bénéVolat : l ' encad rem ent  -
r ém u n é ré  ne concerne que 13 % de l ' e f f e c t i f  l icenc ié ,  soit en moyenne  
un peu plus d'une personne rém un érée  p a r  o rg an ism e  (2).

1. T r a i t s  géné raux  des o rg a n ism e s  répondants

1. 1. Nature  ju r id ique  des o rg an ism es

L 'échant i l lon  des réponses  r e t race  la physionomie des a d r e s s e s  
sélectionnées au départ , en acco rd  avec les  d irections  départem enta les  :

- une m a jo r i t é  de p rè s  des 2/3 (64,3  %) de clubs  et assoc ia t ions  
d'éducation physique, sport ive ou de ple in a i r  ;

- une p roport ion  significat ive d 'o f f ices  munic ipaux ou é t a b l i s 
sements sport i fs ,  de co l lect iVités loca les ,  auxquels  o n a  joint  
quelques é tab l issements  publ ics  ou a s s im i l é s  (18 %) ;

- les  au tres  o r g a n ism e s  (16 %) r e l è Vent de di f férentes  f o rm es  
c o m m e rc ia le s  : en t rep r i se s  de tou r i sm e  et de lo i s i r s ,  e x p lo i 
tations de sa l le ,  p ro fe s s ion s  d 'éducateur  sport i f  e x e rc é e s  à

(1) U  ne s 'ag it  pas du nom bre  d 'équ ipes  constituées  m a is  de la t o t a l i s a 
tion des d i f férents  secteurs  d 'ac t iVité o rgan isés  discipline p a r  d i s c i 
pline dans ces 318 o rgan ism es .

(2) On Ve r r a  plus loin que cette notion de pe rsonne l  r é m u n é ré  est  p a r t i 
cu l iè rement  dif f ic i le  à s a is i r .
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t i tre  indépendant. Ces profess ions indépendantes sont, toute
fois,  rarement exe rcées  en dehors du réseau des clubs et 
associations qui leur accordent de pratiquer sur leurs instaT 
lations ou auprès de leurs  adhérents ( 1).

Bien qu 'o f f ices  municipaux et établ issements publics ou a s s im i 
lés,  comme les exploitations à forme commerc ia le ,  représentent une 
part sensiblement égale des organismes répondants, les p rem iers  a c 
cueil lent le l/4 des e f fect i fs  l icenciés  et les seconds seulement 8 %.

N A T U R E  DES ORGANISMES DE L 'E C H A N T IL L O N

%
des organismes

Vo des e ffect ifs  
l icenciés

% des bénéf ic ia ire!  
non licenciés

Clubs et associations 63, 8 65, 2 39, 9

Off ices  mvinicipaux et é tab l is 
sements publics ass im i lés 18, 0 25, 7 11,8

Exploitations à forme c o m 
m erc ia le  et indépendants 17, 7 8, 1 47, 5

NR 2, 5 1, 1 0, 8

100, 0 100,0 100, 0

Les  non l icenc iés  r e l è Vent surtout des organismes et exp lo i 
tations à fo rm e  com m erc ia le .  I ls se re trouVent principalement dans 
les  act iy ités de détente, l o is i r s  et plein a ir  pour 90 % d'entre eux, et 
pratiquent leurs  act iv i tés dans des organismes importants : près des 
3/4 des béné f ic ia ires  étaient a f f i l iés  à des organismes de plus de 500 
pratiquants.

1. 2. Activ-ités et ta il le de ces organismes

L 'éven ta i l  des disc ip lines est insuffisant pour ca rac té r ise r  
l ' a c t iVité des organismes à vocation sport iVe lo rsqu ' i l  s 'agit d'en éva 
luer l ' Incidence sur les  conditions d 'encadrement technique.

(1) Cec i  paraît  être  part icu l ièrement le fait des pro fesseurs  de tennis 
d'une part, et de l 'acti-vité des moniteurs de ski, d'autre part.
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1.2. 1. L e s  domaines  d'actxVité

L e s  final ités  qui sont p rop osé es  à cet encadrement  déterminent  
non seulement un type de public m a is  au ss i  des prat iques  pédagog iques ,  
et sans doute des ex igences  de compétences  techniques et de c o m p o r te 
ment.

T r o i s  grands  domaines  d 'a c t iVité do iVent être  distingués :

- L e p l e i n a i r e t  les activ ités  physiques  et c o rp o re l l e s .  Une 
étude précédente  (1) su r  le deven ir  des b réve té s  de ple in a i r  avait  s ou 
l igné la spécif icité de ces activ ités  qui ont pour  ob jecti f  la détente, l ' é d u 
cation et l ' e x e r c i c e  physique et non la pe r fo rm a n ce .  E l l e s  mélangent  les  
disciplines et mettent l 'accent  sur la vie en groupe et l ' a c t iv ité en m i l ieu  
naturel.  E l l e s  di f fèrent d 'au tre s  act iVités sport iVes , tant pa r  l 'o b je c t i f  : 
animation du groupe et non p e r fo rm a nce  que p a r  le site des activ ités  plus  
nature l que technique et le mode de pratique. Le  ple in  a i r ,  l ' e n t r a fn e -  
ment physique et c o rp o re l  font, en outre,  part ie  à la fo is  des méthodes  
d 'animation de la  cité et constituent une autre fo rm e  de réponse aux  
contraintes de la  Vie urbaine.

- L a  compétition qui dem eure  l ' a c t iVité spo r t iVe pa r  exce l lence  
a Vec son pro jet  d 'o r i en te r  la prat ique sport iVe -vers la p e r fo rm a n ce  de 
l ' i n d iVidu (ou de l 'équ ipe )  sur  soi, ou pa r  rapport  à la norme de la ca té 
gorie. E l l e  se double d'une organ isat ion  fédéra le  spéc ia l i sée  p a r  d i s c i 
pline, de r é fé ren ces  pédagogiques ,  de r èg lem ents  et de s tructures  d ' a r 
bitrage. L ' e f f o r t  en trepr is  depuis p lu s ieu rs  années  p a r  les  a ssoc ia t ions  
pour déVelopper  la pratique sport ive et en é l a r g i r  l e u r  base  de r e c r u t e 
ment s 'est  effectué pr inc ipa lement  au bénéfice des jeunes.

- L a  formation  des jeunes qui implique encore  d 'au tres  p r a t i 
ques pédagogiques  et des disponibi l ités  de moyens  et de personne ls  l a r g e 
ment com plém enta i res  de ceux ut i l isés  dans le cad re  de la sco lar i té .  On 
a retenu à ce titre le sport  optionnel dest iné aux  s co la i r e s  et les  éco les  
et sections de fo rmat ion sportître dest inées  aux moins  de 14 ans.

L e  questionnaire  proposa it  une g r i l l e  de réponses  plus fine :

. la compétit ion aVec ses d i f férents  niVeaux : p ro fess ionne ls ,  
haute compétit ion au ni-veau national  et international, et les  
autres  compétit ions rég iona les  ou départementa les  ;

(1) "Popu lat ion  et deVenir  des b réve tés  de ple in a i r "  - C E R E Q  1978.
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. la formation des jeunes : sport optionnel et écoles de sports 
( C14 ans), ainsi que la fo rmation des adultes essen t ie l le 
ment destinée à la formation des cadres fédéraux ou natio
naux, ou aux stages ;

. les autres pratiques de ple in a ir ,  lo is i r ,  d'entraînement 
physique, co rpo re l  et artistique.

L e  regroupement des réponses autour de ces tro is  domaines 
s 'es t  imposé en cours d 'exploitat ion comme le plus classant.

I. 2. 2. La  répart it ion des activ ités
dans l 'échantil lon

L 'a c t i v i t é  des organismes répondants se d ive rs i f ie  daVantage 
en fonction des publics auxquels i ls s 'adressent que selon les disciplines 
proposées :

- 60 % des organismes sont unidiscipl inaires ; bien qu'i ls 
soient d'une ta i l le  plus faible, i ls  regroupent la moit ié  des l icenciés,

- la vocation des organismes,  les objecti fs  de leurs actions, 
et surtout, les publics qu*elles concernent sont au contraire fortement 
d ive rs i f iés  :

moins du l/4 de ces organismes c irconscr ivent  leur action 
à un seul domaine, généralement la compétit ion ou le plein a ir  et l 'en -  
traTnement physique, encore ne rassemblent- i ls  que 10 % des ef fect ifs 
l i c en c ié s .

La  spécial isation toute re la t ive  des organismes var ie  selon 
leur tai l le  et leur nature :

- les clubs et associations, et les o f f ices  municipaux ou a s s i 
m i lés ,  dont la vocation se l im ite  à un domaine restreint,  ont de petits 
e f fec t i fs .  Us regroupent 17,3 % des organismes répondants, ils ne 
regroupent que 7,8 % des e f fect i fs  l icenciés ,  avec une tail le moyenne 
de 80 l icenc iés .  I ls sont pour les 2/3 spécia l isés dans la compétition,
i l  s 'agit  donc de petites associations locales  rassemblant les pratiquants 
d'un sport part icu l ie r  pour part ic iper  aux d iverses  compétitions féd é ra 
les lo rsqu ' i l  s 'agit  de sports col lect ifs .
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L e s  exploitations à fo rm e  c o m m e rc ia le  ont tine ac t iVité pltis 
f réquemment  limitée (chez 38 % des répondants ) ,  or ientée p r in c ip a le 
ment Ve rs  le ple in a i r .  E l l e s  proposent  des moyens et des conditions  
d 'acciie i l  et d 'animation l iés  à la pratiqvie d'tm sport oti à la  détente 
(toiirisme oU lo i s i r s ) .  M a i s  la mestire  de leu rs  ef fecti fs  en nom bre  de 
l icenc iés  ne pe rm et  pas d 'éva l i ie r  l e Ur poids rée l .

S P E C I A L I S A T I O N  S E L O N  L A  N A T U R E  D E  
L 'O R G A N I S M E _______________ __

Vocat ion  spéc ia l i sée
Spéc ia l isat ion  sport ive  

O rg a n i sm e s  Unid isc iD l ina ires
% des % des % des % de s

o rgan ism e  s ef fecti fs o rg a n ism e s effect ifs

Clvibs et assoc iat ions

Off ices mtinicipatix et 
as s im i lé s

Exploitations à fo rm e  
com m erc ia le  et indé 
pendants

Ensem ble

20, 7 % 

22, 8 %

38, 0 %

10, 3 % 

4, 1 %

27, 4 %

60, 7 % 50, 7 %

En fait, a c c ro is s em en t  de la palette des activ ités , déve lop -  
pement de l 'o rgan isa t ion  et atigmentation des effect ifs  vont de pa ir .  La  
tail le moyenne, bien qUe constitiiant Un indicatetir g r o s s i e r ,  cro it  f o r 
tement ail sein de notre échantillon, de s o rgan ism e  s de vocation étroite,  
a Ux o rgan ism es  p lu r id isc ip l ina ire  s s 'a d re s s a n t  à Un piiblic d i f férencié  
de pratiqiaants.

T A I L L E  M O Y E N N E  DES O R G A N IS M E S  R E P O N D A N T S  
S E L O N  L E U R  V O C A T I O N

T a i l l e  moyenne de Soit sUr la base
l ' échantil lon 80 = 100

Organ ism es
spécifiqiie

à vocation
80 100

O rgan ism es  vmi.disci.plinai.res à
vocationnon spéc ia l i sée  (piiblic 
divers i f ié )
O rgan ism es  p lu r id i sc ip l ina i re s

120

280

150

350
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L e s  o rg an ism es  se répa r t i s sen t  a ins i  en t ro is  types :

" les  o r g a n ism e s  un id isc ip l ina i res  à vocation spéc ia l i sée  ;

- le s  o r g a n is m e s  spéc ia l i s é s  dans une discipline m a is  ouverts  
à des publ ics  d i v e r s i f i é s  et adoptant en conséquence des f o r 
m u les  de fonctionnement et d 'o rgan isa t ion  adaptées auxpub l ic s  ;

-  des o rg a n is m e s  p lu r id isc ip l in a i r e s  offrant une plus la rg e  p a 
lette de sports  aux  prat iquants et adoptant une organisat ion  
souvent s ec to r isée  pa r  d isc ip l ine  ou groupe de d isc ip l ines  avec  
chacune ses p ro p re  s structure s répart ie  s pa r  publ ics  et niveaux.

Tous  types confondus, la compétit ion dem eure  l 'o b je c t i f  p r e 
m i e r  dans notre échantil lon (88 % des o rg a n ism e s  s 'y  consacrent )  s u r 
tout pour  le s  c lubs ,  assoc ia t ions ,  o f f ices  municipaux et étab l issements  
publics  a s s im i l é s  dont 90 % y consacrent  une part  importante de leurs  
activ ités .

A  la compétit ion est le plus souvent a s so c ié  un effort  de f o r 
mation pa rt icu l iè rem ent  en d irection  des jeunes . Cet ef fort  est davan 
tage le fait des c lubs  et o f f ices  municipaux (dans 75 % des cas )  que 
des exploitations à fo rm e  c o m m e rc ia l e  (56 % des cas seulement).

Enfin , les activ ités  de ple in a i r  et d 'entra înement physique ou 
c o r p o r e l  ont un poids nettement m o indre  : 40 % des o rgan ism es  de notre 
échanti l lon ont une ou p lu s ieu r s  activ ités  dans ce domaine. E l l e s  sont 
d 'a i l l e u r s  plus souvent le fait d 'o r g a n i sm e s  spéc ia l i sé s  dans 40 % des  
cas  éga lement au l ieu  de 15 % pour  la  compétition.

1.3. L e  fonctionnement

1. 3. 1. L e s  d isc ip l ines  p roposées  pa r  les
o rg a n ism e s

L 'échant i l lon  re f lète  a s s e z  bien la physionomie du sport en 
F ran ce .  En  dépit du c a r a c t è re  toujours  a léato i re  des reg roupem ents  
nécess i té s  p a r  l 'exp lo ita t ion  d'une enquête postale  qui n 'avait  pas v o c a 
tion à r e p r é s e n t e r  f idè lement chaque d isc ip l ine ,  i l appara it  que la d i s 
p e r s ion  des l ic enc ié s  des o rg a n is m e s  de l 'échanti l lon  n 'est  pas " a n o r m a le "  
pa r  rapport  à la fréquentation des d i f férentes  d isc ip l ines  évaluées en 
fonction du n om bre  de l icences  d é c la ré e s  en 1977 (1).

(1) L 'enquête  s 'e s t  dé rou lée  pendant l 'h i v e r  78/79, c ' e s t - à - d i r e  avec  
r é fé ren ce  à l 'année  78. L e s  d e rn ie r s  ch i f f res  des l icences  connus 
sont ceux de 1977. U  ne devra i t  pas y av o i r  de profonds changements  
entre 77 et 78.
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R E P A R T I T I O N  D ES  L I C E N C I E S  1977 E T  
S T R U C T U R E  DES  E F F E C T I F S  L I C E N C I E S  
________________D E  L ' E C H A N T I L L O N

en % 
du nom bre  de 

sect ions (1) d é c la ré e s

en % 
des l icenc iés  

de l 'échanti l lon

% des l icenc iés  dans 
le s  sports  c o r r e s 
pondants en F  rance

Sports d'équipe 32, 3 % 34, 6 % 44, 8 %

Sports de plein a i r 17, 9 % 21,8  % 23,9  %

Sports en salle 20, 0 % 13,8 % 11,7 %

Act iVités physiques  
et co rpo re l le s

13,0 % 13, 1 % 7, 3 fa 
non couVert  pa r  de s 

F  édérations
T ennis 7, 3 % 8,4  % 8, 7 %

Athlétisme 4 ,8  % 4,2  % 2 , 0 %

Natation 4, 1 % 4 ,2  % 1, 6 %

L 'échant i l lon  atténiie la  représentat ion  des sports à g ro s  
effect ifs  a U prof it  de ceux de m o indre  poids,  ce qUi est plutôt f a Vorab le  
à l 'ob ject i f  Visant à r e p ré se n te r  su f f isamment  la d ive rs i té  essent ie l le  
des cas de figure .

On peut fa i re  les  o b s e r Vations su iVantes à propos  de la r é p a r 
tition obtenue :

- l e s  sports  d 'équipe (footbal l ,  basket -ba l l ,  Vo l l e y -b a l l ,  handbal l,  
rugby. . . ) constituent le groupe de d isc ip l ines  dominant aVec l/3 des  
sections d é c la ré e s  et plus du 1/3 des l icenc iés .

T r o i s  au tres  g roupes  -viennent ensuite. Ces  t ro is  groupes  sont 
constitués d 'a c t iv ités moins  tradit ionnel les  qui ont connu dans des d o m a i 
nes d ifférents  une forte  expansion au cours  des Vingt d e rn iè r e s  années.  
L e s  unes et les  au tres  sont a s s e z  étroitement l iée s  au déVeloppement de 
la  Vie u rbaine ,  aux contraintes qu 'e l le  impose  et aux comportements  de 
compensation et d 'équ i l ib re  qu 'e l le  engendre  ;

(1) Section : nom bre  de d isc ip l ines  distinctes  p rat iquées  p a r  les  o r g a 
n ismes .
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- l e s  sports  en sal le  (p a rm i  le sque ls  le judo, les  sports de c o m 
bat et le tennis de table (1) ).. L e u r  prat ique est moins gourmande en 
su r face s  et peut s ' a c c o m m o d e r  d 'équ ipements  moins  sophist iqués,  bien  
que l ' implantat ion  des gym nases  en m i l ieu  u rba in  ait constitué un f a c 
teur  favo rab le  ;

- le s  sports  de plein a i r  ( sk i ,  vo i le ,  équitation, cyc l i sm e )  l iés  
à la  détente, aux  l o i s i r s  de week  end et aux  vacances  ;

- la  m ise  en condition et l 'entret ien  physique (gymnastique volon
ta i re ,  yoga, développement c o rp o re l  et art ist ique )  qui constituent des 
modal i tés  d 'act iv ité  physique de développement récent, m a l  m esu ré s  
et qui revêtent un poids t r è s  important dans l 'a c t iv i té  des o rgan ism es  de 
notre échantillon.

A  côté de ces  groupes  de d isc ip l ines  qui couvrent 83 % des s e c 
tions et des l i cenc ié s  de l 'échanti l lon,  le tennis ém erge  à la place nou
ve l le  qui lui rev ient  p a rm i  le s  activ ités  sport ives ,  m a is  dont le statut, 
pa r  rapport  à la compétit ion ou a u p l e in a i r ,  n 'est  pas nettement d é te r 
miné  au r e g a r d  des prat iquants.

L a  natation et l 'a th lé t ism e demeurent  quant à eux des activités  
de base  sans doute su r  r ep ré se n tée s  dans notre échantillon (2).

Ces  activ ités  ne se repa r t i s sent  pas  dans les  m ê m e s  p r o p o r 
tions entre les  o r g a n ism e s  un id isc ip l ina i res  et les  o rg an ism es  p lu r id i s 
c ip l ina i res  (en moyenne 50 % et 50 %).

. la  répart i t ion  est proche de la moyenne pour les sports  
d équipe (50/50), la  natation (52/48), el le  res te  vois ine pour le tennis 
(56/44) et l 'a th lé t ism e (56/44).

(1) On y a inclus éga lement  la gymnastique.

(2) On se r e p o r t e r a  à l 'annexe  statistique pour  plus de détail.
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L e s  o rg an ism es  un id isc ip l ina i res  dominent :

- dans les  sports  en sa l le  (62/38) qu ' i l  s ' a g i s s e  du judo, des  
sports  de combat, de la  gymnastique ou d 'au tres  sports ,

- et dans les  sports  de ple in a i r  (62/38), ce qui est ici p a r t i c u 
l i è rem ent  le fait de la -voile, du cyc l i sm e  et de 1 ' équitat ion, d u  ski.

A l 'opposé ,  la gymnastique Volontaire  et les  au tres  ac t iVités 
d 'éducation physique sont pour  l 'échanti l lon  surtout le fait d 'o r g a n i sm e s  
p lu r id isc ip l ina i re s  (70 %) et sans doute l iés  à leu r  implantat ion en zone 
urbaine.

L a  base  d ' in fo rmat ion  dont on d ispose  à t r a Ve r s  les o rg an ism es  

qui ont répondu à l 'enquête posta le  p résente  donc un ensem ble  s u f f i s a m 
ment d ive rs i f i é ,  au  moins  en ce qui concerne le s  v a r ia b l e s  es sen t ie l le s  
des m odes  d 'o rgan isa t ion  et de fonctionnement :

- nature ju r id ique  ;
- -vocation et domaine d 'ac t iVité ;
- le s  d isc ip l ines  prat iquées .

L e s  spéc ia l i tés  ou g roupes  de spéc ia l i tés  e ssent ie l le s ,  au 
r e g a r d  de la prat ique sport iVe en F ra n c e ,  sont significati-vement r e p r é 
sentées.

Il deVient a l o r s  poss ib le  de r e c h e r c h e r  l ' inc idence de ces -varia
b les  s im p les  sur  les  modal ités  d 'encadrem ent  des activ ités  sport ives  et 
le statut du pe rsonne l  d 'encadrem ent  à p a r t i r  des informations réunies  

dans un échantillon que nous tra i terons  com m e un ensemble  de m o n o g r a 
phies bien ca ra c té r i s é e s  les unes par  rapport  aux autres  et non comme  
un sondage descripti f.
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II - L E S  C O N D IT IO N S  G E N E R A L E S  D ' E N C A D R E M E N T  DES  A C T I V I T E S

P H Y S IQ U E S  E T  S P O R T I V E S

Rappe lons  que ne sont pas cons idérés  dans cette étude :

- ni les  act iv ités  s c o la i r e s  ;

- ni les  en t rep r i se s ,  exploitations ou écur ies  p r o fe s s io n 
ne l les  notamment (vélo, auto, moto, cheval)  et qui cons 
tituent des e n t re p r i se s  du " spo r t  m archan d " ,  en vue d'en  
t i r e r  une rentabi li té  f inancière  ou de marque.

1. L e s  taux d 'encadrem ent  - v a r ia b l e s  ca rac té r is t iques

Nous ne saur ions  fourn ir  un taux d 'encadrem ent  moyen s ign i 
f icat i f  permettant  d ' e s t im e r  d irectement  le vo lume d 'encadrem ent  à 
p a r t i r  des ef fect i fs  l icenc iés  : .d 'une part ,  notre échantil lon n 'est  pas  
" sta t is t iquem ent"  r ep ré sen ta t i f  et r ien n 'au tor ise  donc a p r i o r i  une 
tel le  extrapolat ion  ; d 'au tre  part ,  dans le domaine du sport, comme  
dans les  au tres  sec teurs  d 'act iv i tés ,  l a  notion de taux d 'encadrement  
m oyen appliquée à des fo r m e s  d 'act iv ité  et des s tructures  hétérogènes  
n'a  pas  de sens opéra t ionne l .

Il est p o ss ib le ,  cependant, d 'e x a m in e r  comment  varient ces 
taux et leu r  d i sp e r s io n  en fonction des v a r i a b l e s  ca rac té r i s t iques  r e t e 
nues, et de fou rn i r  à p a r t i r  de là  des r é fé r e n c e s  utiles dans un domaine  
où e l le s  font p a r t icu l iè rem en t  défaut.

T ro is  v a r i a b le s  p a ra i s s en t  a ins i  intervenir  dans les  taux 

d 'encadrem ent  :

- la spéc ia l i sa t ion  dans un domaine pa rt icu l ie r  d 'act iv ité ;

- la  prat ique du ple in a i r  ou d 'act iv ités  d 'entra înement physique,  
é t r a n g è r e s  à la  compétit ion ;



-  2 5  -

( C e s  deiix ca racté r is t ique  s se conjügtient, potir part ie  seiilement,  
et correspondent  à Un fort  r e l è Vement des tatix d 'e n c a d re m e n t ) .

- l e s  o rg a n ism e s  m i i l t id isc ip l ina ires  o rg a n is é s  p a r  sections  

dont la  vocation dominante reste  la  compétit ion, -voient é g a 
lement l e Ur taux d 'encadrem ent  lé g è re m e n t  ren fo rcé .

Il  n'y a donc pas de re lat ions  s im p les  entre taux d 'encadrem ent  
et les  ef fecti fs  l icenc iés .

1 .1 . O rgan isa t ion  et tail le de l ' o r g a n i sm e

T r o i s  types d 'o r g a n i sm e s  ont été d istingués, les  o rg an ism e s  
à -vocation spécifiqiie, les  o rg an ism es  t in id isc ip l inaires ,  et l e s  o r g a n i s 
m es  p lu r id isc ip l ina ire s .

Letirs  taiix d 'encadrem ent ,  c ' e s t - à - d i r e  le rapport  entre  les  
effectifs  d 'encadrem ent ,  toiis statüts confondiis (bénéVoles  oU rémtinérés ,  
temps complet ott temps pa rt ie l )  et les  ef fect i fs  l icenc iés  -varient s e n s i 
blement d 'Un grotipe à l 'atitre.

T A U X  D ' E N C A D R E M E N T  E T  T A I L L E  P A R  T Y P E  
_________________ D ' ORGA N ISM E______________________ _

Indice de tail le (1)

Tatix
d 'encadrem ent

T a i l l e  (1) 
moyenne

T a i l le  
des  " s e c t ion s "

O rgan ism es  à -vocation 
spécifique

10,8 % 100 100

O rgan ism es  tmidisc ip l inaires 5,2 % 150 150

Organ ism es  mii lt id isc ip l inaires 6, 3 % 350 110

(1) Indice tai l le moyenne o rgan ism e  à -vocation spécif ique = 100
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I l  semble bien qu 'au-delà du type d 'organ ism e ce soit la ta ille  
de l 'o rgan ism e  et son organisation qui influent sur le taux d 'encadre
ment.

L 'ind ice  de la ta il le  moyenne va r ie  d'un type à l 'au tre  de 100 à 
150 et 350, mais les  organ ism es m ultid isc ip iina ires  sont organisés en 
secteurs de d iscip line que nous avons appelé des "sections".

Or, la ta il le  moyenne des sections de ces organismes c o r r e s 
pond à l ' ind ice  110, sensiblement in fér ieu r à leur indice de ta ille  m oyen
ne (350), P a r  contre, la ta il le  moyenne des deux p rem ie rs  types d 'o rg a 
nismes et leu r .ta i l le  par section sont identiques puisqu 'ils sont unid isc i
p lina ires ou essen tie llem ent unid isc ip linaires et ne comportent qu'une 
section.

Le classem ent des taux d 'encadrement par type d 'organism es 
est donc avant tout révé la teu r  du mode d 'organisation spécifique à 
chaque type.

1. 2. Taux d 'encadrement et domaine d 'activ ité

Selon que les  organ ism es incluent ou non dans leurs activ ités 
l 'un ou l 'au tre  des tro is  grands domaines distingués : la compétition, le 
p lein a ir  et l ' entraînement physique ou co rpore l,  ou la formation, leurs 
taux d 'encadrem ent varien t du simple au double.

T A U X  D 'E N C A D R E M E N T  SELON LA  VO CATIO N  DE 
__________   L 'O RG AN ISM E

Domaines
Organ ism es proposant 
des ac t iv ités  dans le 

domaine

Organismes ne proposant 
pas d 'activ ité  dans le 

domaine (1)

P le in  a ir  et entralhement 
physique 6, 5 % 5,8 %

Compétition 4 ,4  % 12, 6 %

F ormation 4 ,4  % 10,3 %

(1) L es  taux sont plus é levés  dans ce groupe car i l  inclut un pourcentage 
plus important d 'organ ism es ayant une vocation spécifique dont on sait 
que les  taux d 'encadrem ent sont aussi les plus é levés.
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L e s  r é fé ren ces  constitiiées pa r  ces  taux sont indicati-ves de 
la tendance aU ren fo rcem ent  de l 'encadrem ent  dans les  o rg an ism es  
proposant p a rm i  letirs d i f férentes  act iVités a U moins  Une act iVité dans  
le domaine dU plein a i r .

Une part ie  importante des o rg a n ism e s  inter-vient s im u ltané -  
ment dans les  tro is  domaines  distingiiés. L a  distri.biiti.on des o r g a n i s 
m es  domaine pa r  domaine constitue alitant de répart i t ions  siiccessitres  
de l 'échanti l lon, selon tin c a rac tè re  donné, en sotis-popii lat ions d ' é t a b l i s 
sements à part ie  commime ; les  part it ions a ins i  o p é rée s  n' étant exc lu s ives  
qUe poUr les  o rg an ism es  à Vocation unique. L e s  taiix d 'encadrem ent  
calci i lés n 'expr im ent  pas le rapport  dU pe rsonne l  d 'encadrem ent  af fecté  
à Un domaine, a U nom bre  de pratiquants dans ce m êm e  domaine : le m ê 
me personne l  d 'encadrem ent  interVenant simii ltanément dans p lu s ieu r s  
domaines.  M a is  i ls  permettent  d ' i l l i i s t r e r  qUe la  natiire des actions m e 
nées influa sur  le taUx  moyen  d 'encadrem ent  de l ' o r g a n i sm e .

C 'e s t  donc le sens de -variation dU taiix moyen d 'encadrem ent  
des o rg an ism es  selon le c a rac tè re  cons idé ré  qiii doit être retenir comme  
significati f.  I l  est  au s s i  intéressant  de ce point de v Ue d 'e x a m in e r  le taux  
moyen d 'encadrem ent  des o rg a n ism e s  ne proposant  pas  Une activ ité  don
née qUe le taux d 'encadrem ent  des o rg a n ism e s  qUi dispensent cette a c t i 
vité à leu rs  adhérents. I l  s ' a v è re ,  en effet :

- qUe l 'a b sen c e  d 'act iVité de plein a i r  oU d 'entra înement phys i -  
qiie co r re spon d  à Une lé gè re  diminixtion des taixx d ' e n c a d r e 
ment ;

- m a is  qUe l ' a b sen c e  d 'ac t iVité de compétit ion et l ' a b se n c e  d 'ac t i -  
Vité de formation,  p a r  contre,  c o r r e  spond à Une aiigmentation  
conséqiiente de 4 ,4  à 12, 6 et 103 des taiix d 'encadrement .

L 'oppos it ion  se fait à noiiveaii entre les  ac t iVités de ple in  a i r  
et les  aütres  (compétition et fo rmation ) ,  conf irmant la m a jo ra t ion  dû 
taux moyen d 'encadrem ent  dans ces o rg a n ism es  condensant des actions  
dans ce domaine.

1. 3. T au x  d 'encadrem ent  et d isc ip l ines

L e s  taux d 'encadrem ent  des g roupes  de d isc ip l ines  ou d i s c ip l i 
nes significat ive s dans l 'échanti l lon  s 'é tab l is sent  :

à 7, 7 % pour les  sports  d 'équipe, respect ivem ent  6,2 % 
pour le footbal l ,  et 9, 6 % pour  les  au tres  sports  
d'équipe ;
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à 5, 5 % pour les  sports de p lein a ir  ;

à 4, 9 % pour la gymnastique volonta ire  ;

à 4 ,5  % pour les  sports en salle.

Les  taux d 'encadrement des d isc ip lines s ign ificativem ent r e p r é 
sentées à l 'échantillon  se répartissem ent en quatre c lasses :

- une c lasse à taux é levé  entre 7 et 10 %

- une c lasse avoisinant 6 %

- une c lasse avoisinant 5 %

- une c lasse à taux faible entre 2 et 4 %

. dans la p rem iè re ,  entre 7 et 10 %, entrent :

- les  autres sports d'équipe (à l 'exc lus ion  du foot)
- le basket
- et les autres sports en sa lle  (horm is le judo et les sports de 

combat)

• dans le groupe in term éd ia ire , entrent :

- le football
- les sports d ivers  de p lein a ir  (canoë, spéléo, sports à risque)
- le cyc lism e

. dans le groupe moyen

- l 'a th lé t ism e
- le ski
- la gymnastique vo lonta ire
- la natation

. dans le  groupe à taux faible

- le tennis
- le judo et les  sports de combat
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Dans le g roUpe à taux fa ib le, on troirve des d isc ip lines qiii 
re lèyent davantage de la pra tiqUe individiielle d'tm sport qUe de la 
compétition, ainsi qUe des d iscip lines qtii se pratigixent a v e c  des 
groiipes parfo is  importants, surtoiit chez les  enfants.

A l 'opposé, on troUVe ayec les  tatix pliis é leVés, les  sports 
d'éqtlipe et les  sports de plein a ir  à risqtie, a insi qUe d iverses  p ra t i- 
qUes de sports en salle concernant des e f fec t i fs  pliis rédiilts.

2. Le  statiit du. personnel d 'encadrement

2. 1. Les  grotipes de statüts

L 'encadrem ent des activ ités  physiques et sportives  n 'est pas 
assUré par Un personnel de statiit homogène t il fait un large  appel aU 
bénévolat, 86,8 % dU personnel d 'encadrem ent des organ ism es de notre 
échantillon étaient des bénévoles (1) et seulement 13,2 % rém iinérés.

Ce personnel exerce  ses fonctions à temps partie l,  ce qUi est 
soiivent bien adapté à la concentration des hora ires  de fréqiientation oti 
à la périod ic ité  des activ ités : 88,4 % de l 'e f f e c t i f  d 'encadrement était 
occiipé à temps partie l (2).

Ces deiix tra its  dominants sont communs ail personnel p e rm a 
nent, l ié  durablement aixx cltibs oii aux organism es et aU personnel s a i
sonnier oU d'appoint iit ilisé  potir des périodes de temps, oU des actions 
pliis l im itées .

Les  saisonniers sont d 'a i l le i irs  aiiasi. excltxsivement occixpes 
à temps partie l.

CONDITIONS STA TU TA IR E S  D 'O C C U PATIO N  
DES PERSONNELS

bénévoles r émcmérés temps plein temps part ie l

Permanents 85, 8 14, 2 8,9 91, 1

Saisonniers 88, 5 11,5 3,0 97,0

(1) V o ir  pins loin l 'am bigü ité de cette notion.
(2) Vo ir  pliis loin les hora ires  pratiqués.
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Bénévoles et rém unérés sont iit i l isés  dans des proportions 
éqixiyalentes comme permanents oU sa isonn iers , à raison de 60 % et 
40 % chez les  bénévoles» et de 2/3, 1/3/ chez les rémtinérés.

Mais les vins et les  aUtres  n'ont pas le  m êm e niveau, d 'acti- 
v ité , en e ffe t  :

- les  bénévoles sont occupés à près de 95 % à temps partie l 
a lors  que 45 % des rémunérés exercent à temps complet ;

- 50 % du personnel à temps complet est du personnel rém u
néré  et 92 % du personnel à temps part ie l est bénévole.

R E P A R T IT IO N  DES E F F E C T IF S  D 'E N C AD R E M E N T 
SELO N LES CONDITIONS D 'E M P L O I

Bénévoles Rémunérés

Perm anents 60,9 66, 3

temps complet 5,4 36, 0
temps part ie l 55, 5 .30, 3

Saisonniers 39, 1 33, 7 |

< temps complet 1, 1 8,7
temps part ie l 38, 0 25, 0

100, 0 100, 0 100, 0 100, 0
Ensemble

8 6,8 % 13,2 %

I l  se p ro f i le  donc essentie llem ent tro is  groupes de statuts 
principaux :

- les  bénévoles ;

- les  personnels rémunérés exerçant à temps complet ;

- les  personnels rémunérés exerçant à temps part ie l ;
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2 .2 .  D om aines  d 'activ ité  et statüts

L e s  facteurs  qiii infliient svir les  taUx  d 'encadrem ent  n'inflixent 
pas de la m êm e  m an iè re  sUr les  conditions d 'em p lo i  de ce personnel .

. L a  répart it ion  dU pe rsonne l  à temps ple in 011 à temps part ie l ,  
a insi  qUe la répart i t ion  s a i sonn ie rs/perm anents  var ient  peU selon l ' a c 
tivité dominante des o rg an ism es  :

- ce sont essent ie l lement  les  o rg an ism es  à vocation d i v e r s i 
fiée qUi recoiirent au pe rsonne l  sa isonn ier ,  poiir p lUs de 
40 % de l e Ur pe rsonne l  d 'encadrem ent  dans l 'échanti l lon  ; 
le r e c ou rs  aUx sa isonn iers  implique des activ ités  à c a r ac tè re  
p a s s a g e r ,  soit donc des o rg an ism es  plus importants p r o p o 
sant des fo rm u les  d iv e r s i f i é e s  selon les sa isons ,  soit des  
o rg an ism es  de plein a ir .

. Le  pe rsonne l  r é m u n é ré  est sens ib lement  plus nom breux  
dans les o rg an ism es  qui proposent des activ ités  en dehors  de la c o m 
pétition et de la fo rmat ion  des jeunes ou des cad res  :

- 16 % du personnel  d 'encadrem ent  est rém u n é ré  dans ces  
o rgan ism es .  Il est moit ié  moindre  dans les  o rg an ism es  qui 
ne proposent pas de telles  activ ités. A  l ' i n v e r s e ,  les  o r g a 
n ism es  ne proposant pas d 'act iv ités  de compétit ion ont plus  
de 20 % de leu r  pe rsonne l  rém unéré .  Ce taux est in fé r ieu r  
à 10 % pour les  o rg an ism es  prat iquant la compétition.

P R O P O R T I O N  D E  P E R S O N N E L  R E M U N E R E

Compétit ion F  ormat ion autres
prat iques

Organ ism es  proposant des  
activités dans le domaine 9,3  % 13,0 % 16, 1 %

O rgan ism es  ne proposant pas  
d'act ivités dans ce domaine 23, 5 % 14, 0 % 8,8  %

L 'e n cad rem en t  de la compétit ion et à un moindre  d e g r é ,  de la  
formation est essent ie l lement  fondé sur  le bénévolat.

L 'en c ad rem e n t  rém u n é ré  a une p lace non nég l igeab le  dans  
le s  autres prat iques  qui s 'appuient  sur  des centres  d 'accue i ls  ou 
d 'animation à c a rac tè re  sa isonn ier  ou permanent.
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R E P A R T I T I O N  D ES  C O N D IT IO N S  D ' E M P L O I  
S E L O N  L ' A C T I V I T E  D E  L 'O R G A N I S M E  ( i )

O rg a n i sm e s proposent des actiVités dans le domaine de

à Vocation  
spéc ia l i sée

à vocation  
d iyers i f iée compétit ion formation

autres
pratiques

temps plein 9,8 11,8 11,3 11,4 12, 2
temps pa rt ie l 90,2 88, 2 88, 7 88, 6 87,8

bénéirole s 8 6,8 86, 7 90,7 87, 0 83,9
rémtinérés 13, 2 13, 3 9,3 13, 0 16, 1

permanents 80, 6 56, 1 58,9 55, 8 59, 1
sa isonn iers 19,4 43,9 41,9 44, 2 40,9

( i )  en % p a r  case.

III - L E  F O N C T I O N N E M E N T  E T  L 'O R G A N I S A T I O N  DES  C L U B S  C IV ILS

E T  O R G A N IS M E S  D E  P L E I N  A IR

1. L e s  conditions géné ra le s  de fonctionnement et d 'o rganisat ion

L e s  m onograph ies  approfondies  r é a l i s é e s  atiprès de t re ize  o r g a 
n i sm es ,  en plvis des enqiiêtes posta les ,  incitent à bien d i f fé renc ier  les  
clvibs c iVi ls  et les  o r g an ism e s  de plein a i r  et de l o i s i r s  011 déVeloppant 
des act iVités physiques  et sport iVes sans biit compétit if ,  ces d i f férences  
a p para is sen t  stir pltisieiirs plans :
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1.1. Le  mode de financement

L e  büdget d 'Un cliib sport i f  c iv i l  est constittié poiir Une part  
des montants des cotisations et droits  d 'e n t rée s  annixels des adhérents ,  
des recettes  p e r ç Ues à l 'o cc a s ion  de manifestat ions  sport ives ,  de s u b 
ventions de l 'E ta t  et dans deiix cas  sUr t ro i s ,  de l 'a ide  d irecte  oU ind i 
recte d 'en t rep r i s e s  et d 'am in is t ra t ions  ayant joüé un rô le  historiqi ie  
déterminant dans la  constitution dU cliib.

Dans  le cas d 'o r g a n i sm e s  de plein a i r ,  les  r e s s o u r c e s  a f f e c 
tées aUx activ ités  physiques et sport ives  troiivent l e Ur or ig ine  à la fois 
des subventions de l 'E tat ,  de 1a. rétr ibütion de s e rv i c e s  m archands  et 
de la part icipation des cl ients u t i l isateurs  oU v ac an c ie r s ,  aux  f r a i s  de 
séjoiir.  De pliis, lo r sque  l ' o r g a n i sm e  développe des activ ités  à l ' in te n 
tion de pratiquants spécifiqties ( s a la r i é s  d 'e n t r e p r i s e s  adhérents  de 
l ' a ssoc ia t ion  ) il pe rço i t  Une part  de ses fonds soUs la fo rm e  d'ime p a r 
ticipation contractuel le ,  fonction dU nom bre  de s a l a r i é s  béné f ic ia i res .

1.2. Le  rythme des activités

L 'ac t iv i té  des clübs c iv i ls  o r ientés  ve r s  le sport de compétit ion  
stiit Un rythme anmiel, fonction de l 'o rgan isa t ion  de la  " s a i s o n  spor t ive "  ; 
c e l l e - c i  est c a r a c té r i s é e  par  Une success ion  de manifestat ions,  c h a m 
pionnats, matchs,  ordonnée aU niveaii des fédérations  d i r igeantes  des  
sports  pratiqviés.

L 'a c t iv i té  des o rg an ism es  de ple in a i r  est beaiicoiip plias s a i 
sonnière et dépendante des conditions climatiqiies  oU des rythmes so -  
ciaiix. Certa ins  centres  de vacances  et de l o i s i r s  offrent à l e Ur s  p r a 
tiquants la poss ib i l i té  d ' e x e r c e r  p lu s ieu r s  d isc ip l ines  de ple in  a i r  et ont 
tendance à déve lopper  la  po lyvalence dans ce domaine poUr r en tab i l i se r  
les  installations fixes dont ils d isposent ;  m a is  i ls n'obtiennent pas  la  
perm anence  de fréquentat ion des clübs sport i fs .

1. 3. L e s  d isc ip l ines  p ra t iqUées et l 'a f f i l ia t ion  aux  
fédérat ions  d ir igeantes

On ob se rve  dans la p lupart  des cas des modal ités  d 'e x e rc i c e  
des disciplines sport ives  spéc if iques  pa r  type d 'o rga n ism e .  A in s i ,  
le club développe surtout la prat ique des d isc ip l ines  tradit ionnel les  en 
assurant  une part ic ipation aux compétit ions o f f ic ie l le s  à l ' e x c lu s io n  
d 'autres  prat iques ,  sauf exception.
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L es  organ ism es de p lein a ir  et les  centres de vacances, quant à eux, 
sont pour la plupart le l ie ii de la pratiqua des sports 011 activ ités de 
pleine natiire ne déboiichant pas ob ligato irem ent sUr la compétition.

Cette spéc if ic ité  des pratiquas entraîne dans la plupart des 
cas, Une a ffil ia tion  à des fédérations d ifférentes. Cec i tend à d é v e lo p 
per  Une strUctUre d 'organ isation  distincte poUr chaque catégorie  d’ o r 
ganisme.

L ’a ff i l ia t ion  aiix fédérations d irigeantes habilitées par l 'E ta t 
à o rgan iser  des compétitions, est de règ le  dans les clübs c iv i ls ,  les 
organ ism es de plein a ir  et les  associations et centires de vacances peu- 
vent être  a f f i l ié s  à des fédérations d irigeantes poiir certa ines d is c ip l i 
nes, mais sont souvent par a i l leu rs  rattachés à des groiipements multi- 
sports oU des fédérations a ff in ita ires  à vocation non compétitive.

1.4. L es  adhérents et pratiquants et la constitütion
des groiipes oU éqiiipes

Les  clübs c iv i ls  accvieillent des adhérents d 'âge, de sexe et de 
m otivations d ive rses . Mais cetix -c i sont répartis  en catégories  et n i
veaux selon levirs aptitudes et perform ances  et les  clübs sont de ce fait 
t rès  strUctUrés. L o rs q ü 'i l  s 'ag it  de clübs multidi.sci.plinair'es, chaqUe 
section, correspondant à une discip line donnée, fonctionne suivant les 
principes édictés p a r le s  fédérations d irigeantes (c lassem ent par âge, 
sexe, niveau de compétition).

Certa ins adhérents peuvent bien sûr s ' in s c r ir e  au club pour 
une pratique sportive  "en  d ilettante", mais l 'o rgan isation  interne de ces 
associations implique une partic ipation aux compétitions ou une p répara 
tion orientée  v e rs  ces pratiques (cas de l 'é c o le  de sport qui accueille 
dans les  clubs c iv i ls  les  jeunes adhérents pour les  initiei- à une d is c i
pline sportive donnée).

L es  buts et les  procédés sont tout autres dans les associations 
de p lein a ir ,  les  centires de vacances ou les  organism es développant des 
ac t iv ités  de lo is ir s  et de sport de m asse. L es  pratiquants peuvent être 
répartis  par groupes de niveaux et/ou d 'âge pour l 'in itiation  à une d is 
cipline sportive , certains peuvent chercher à acquérir  une technique 
et r é a l is e r  des per fo rm ances  dans une discip line particu lière . Mais le 
but de ces organisations est avant tout le développement physique de la 
personne ou la découverte  de l 'environnem ent par le  biais d'une pratique 
physique ou sportive de p le in  a ir  ; une partie  de leurs adhérents ou 
clients peut ê tre  considérée sur le plan sport if  comme des "tou r is tes " .  
A uss i,  les  groupes sont-ils  généralem ent beaucoup plus d ive rs i f ié s  que 
dans les clubs c iv i ls .
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2, L 'o r ga n isa t io n  des activités  techniques et l 'encadrem ent  

des prat iques  physiques et sport ives

On dist inguera  selon la nature de l ' o r g a n i sm e  (statut, type de 
prat ique )  et sa tai l le , des organ isat ions  d iv e r s e s  re la t ives  à l ' e n c a d r e 
ment des activ ités  physiques et sport iVes.

2. 1. Sport  de compétition

Le  club civi l  omnisport  ou unisport est constitué sous statut 
d 'associat ion ,  Lo i  1901 ; il est o rgan isé  de la  m an iè re  suivante :

L ' a s s e m b l é e  généra le  des adhérents  élit un comité  d i rec teu r  
ou consei l  d 'administrat ion  qui désigne son bureau  com posé  au m in im um  
d'un prés ident ,  d'un s ec ré ta i r e  et d'un t r é s o r i e r .  Ce  bureau  s 'adjoint  
le plus souvent des com m iss ion s  techniques qui l 'a ident pour l ' a d m in i s 
trat ion de secteurs  spéc ia l i sé s ,  p a r  exemple ,  la com m iss ion  du m a t é 
r ie l ,  la com m iss ion  de discipl ine ,  la com m iss ion  technique, la c o m m i s 
sion d 'in formation.

L e s  d ir igeants  du club, prés ident ,  s ec ré ta i re  et t r é s o r i e r  
sont chargés  de l ' adm in is tra t ion  généra le  du club. L e  prés ident  r e p r é 
sente l 'a s soc ia t ion  en justice et dans tous les  actes  de la vie civi le . Il  
est responsab le  de la bonne m arche  de l 'a ssoc ia t ion .  L e  s ec ré ta i r e  
a s s u r e  le s ec ré ta r ia t  des réunions du bureau,  il est responsab le  de 
l ' adminis trat ion  généra le  et de l 'exécution  des décis ions  du bureau ,  il 
a s s u r e  les re lat ions  avec  l ' e x té r ieu r .  Le  t r é s o r i e r  établit le budget  
prév is ionne l  qui est soumis  au vote de l ' a s s e m b l é e  généra le ,  il exécute  
le budget voté, i l est dépos ita ire  des fonds, il tient le r e g i s t r e  des r e 
cettes et des dépenses ,  donne son avis  sur  toutes les  propos it ions  a m e 
nant une dépense nouvel le  non prévue  au budget. I l  rend compte de sa 
gestion au comité de direction.

A u  niveau de chaque section correspondant  à une d iscipline  
donnée, on retrouve  une structure  d 'o rgan isa t ion  équivalente : bureau  
de section réunissant les  d ir igeants  de la  section et gérant a d m in i s t r a 
tivement c e l l e - c i  sous le contrôle géné ra l  du comité d i rec teu r  du club.
A l ' in té r ieu r  de chaque section, peuvent être auss i  constituées  des c o m 
m iss ion s  techniques spéc ia l i s é e s  qui aident le bu reau  à g é r e r  l ' e n sem b le  
des a f fa i re s .
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SCHEMA G E N E R A L  D 'O RG AN ISATIO N  D 'UN 
CLU B  C IV IL

D IREC TIO N  G E N E R A LE  

ET A N IM A T IO N  DE 

L 'ASSO C IAT IO N  

Défin ition des ob jectifs  

et moyens

Défin ition des ob jectifs  
et moyens pour la s e c 
tion - Adm in is tra tion  
généra le  de la section 
et recrutem ent des p e r 
sonnels

Organisation des entraf- 
nements de la section et 
contrôle des entraîneurs

Encadrement des en tra î
nements

A ssem b lée  générale

Conseil d 'adm inistration

Com ité clirecteur 
Prés iden t 
S ecré ta ire  
T r é s o r ie r

Section par 
discip line

Bureau de la 
section 

+ com m issions

Responsable te ch 
nique

Section par 
discipline

EntraPneurs, m on i
teurs par équipe

hcommissions
spécia lisées

Section par 
discipline

2. 2. A c t iv ité s  physiques et sportives de plein 
a ir  et de détente

L es  variations observées  dans le  cas des associations de pleir 
a ir  ou ce l le s  développant des activ ités  sportives  de masse s'expliquent 
le  plus souvent par la ta il le  des organism es et la plus ou moins grande 
polyvalence de leurs  domaines d 'activ ité . On donnera ic i  quelques exem 
pies ca ractér is t iques  d 'organ isation  en précisant la répartition des 
fonctions et leur contenu.



AJ  -  L E  F A C T E U R  T A I L L E

a )  exemple  de striictiire de ple in a i r  de tai l le  moyenne

D IR E C T IO N  G E N E R A L E A s s e m b lé e  généra le

ET i
C on se i l  d ’administration

A N I M A T I O N  D E ...

L 'A S S O C IA T IO N B u reau  de l 'a s soc ia t ion | C o m m iss io n s  techniques :
- P ré s iden t I C onse i l  et aide au bureau  pour

Défin ition des object ifs -  V i c e -P r é s id e n t l 'o rgan isa t ion  et la gestion des

et des moyens -  Sec ré ta ire activités -
- T r é s o r i e r Défin ition de p ro je ts  d 'activ ités
- P e rso n n e l  permanent de l 'a s soc ia t io n

Secteur  adm in is tra t i f Secteur  Centre Secteur Centres Secteur activités

Gestion  courante
1 Sec ré ta ire  : j d 'accu e i l  : de vacances sport ives et de plein a i r  :

1 D ire c te u r D ire c te u r  + R esponsab le  du secteur -
et inscriptions des ind i Cui sin ier bénévole s an im atr ice  sa ison

Adm in is tra t ion  des
viduels et des groupes 1 1 1
plannings d 'occupation Organ isat ion , O rgan isat ion M ise  au point des

M oyens des  centres d 'accu e i l gestion courante et m ise  en place p ro g ra m m es  et enca 
et de vacances - du centre permanent des activités drem ent des activités
promotion, publicité, d 'accu e i l  : d 'été  des centres sport ives  et de plein
accue i l  de la clientèle  - réception clients, de vacances et de a i r  :
gestion du personnel animation et o r g a  chantiers de jeunes ski de fond, randonnées
permanent - nisation m atér ie l le recrutem ent des p e r s o n  recrutement de s personne ls
com ptabil ité  des centres de sé jou rs nels d 'encadrem ent d 'encadrem ent de l 'activ ité



b) Exem ple d'ime association  de plein a ir  de dimension nationale - la d irection 
techniqiie aU siège et la structure d 'organisation d'vm centre de séjour - schéma s im p lif ié  -

- D IREC TIO N  TECHNIQUE -

Définition de la 
politique généra le  

de l 'as soc ia t ion

D irect ion  et 
| contrôle  de l ' e n s e m -  
| ble des activités  
i sportives

D é l é g u é  g é n é r a l  

Sous d irecteur  technique Secré ta r ia t

O rgan isat ion  et 
gestion des a c t iv i -  

i tés techniques  
d'un secteur  

Relations avec  
l 'adm in istrat ion  

du personnel

R espo n sab le s  Secteur  C o n s e i l l e r ---------- Chef  de s e r v i c e ----------  Secré ta r ia t
de secteur  m a té r ie l  form ation  adjoint  

sportif
i i ........ i .....................  — i
se rv ic e  sec teur  administratit ion  administration  
paye form ation  personnel  sec teu r  p ersonne l  secteur  

ski -  montagne et nautique, équita-  
tennis tion, parachutism e  

canoë, kayak



- C E N T R E  D E  S E J O U R  -

R espo nsab le  de secteur  
(au S iège )

A dm in is tra t ion  et gestion  
du centre  

D irect ion  et animation  
des équipes  

Représentant de l 'a s soc ia t ion  
sur le pian loca l

A c c u e i l  et animation  
de la vie collective

D irec t ion  et animation du 
person ne l  technique du centre  
Organ isat ion  des  p ro g ra m m e s  

techniques d 'activ ités

C o l labo ra teu r  technique  
du m on iteu r -che f

D ire c te u r  de Centre

cuisine intendant

M oniteur chef

M oniteur  chef adjoint

em ployés  adm inistrat i fs  
sec ré ta r ia t

chef de m aison

E ncadrem ent  des activités  
sport ives  spécifiques pa r  

disc ip line
M on iteurs



c) On rapprochera de ce type de structure, celtii observé  dans une en trepr ise  com m erc ia le  de 
lo is ir s ,  de grande ta ille . E lle  développe Un schéma d 'organisation par secte iirs  sotis l 'é g id e  d'une d irection  
technique générale  confiée au chef du s e rVice des sports.

L 'o rgan isa t ion  des fonctions au niVeau de l 'implantation loca le  est sensiblement la m êm e que celle  
ob serVee pour l 'a ssoc ia t ion  de p lein a ir  : séparation des s e rVices  d'intendance ou d'animation et des s e rVices 
spécifiques à l 'o rgan isa tion  et l 'an im ation  des actÎYÎtés sportives.

Définition du produit g lobal  
à c o m m e rc ia l i s e r

Définition et gestion du 
se rv ic e  sportif

Gestion et administration  
d'un secteur  sport if

Gestion et administration  
d'une implantation

Organ isat ion  des activités  
sportives et contrôle  du 

personnel  sportif

Encadrem ent des activités  
sportive s

D i r e c t i o n  g é n é r a l e
! “

D irect ion  de l 'exploitation

i
Chef  du se rv ice  des sports

Re sponsable  
de secteur

C he f  de v il lage

R esponsab le  
de secteur

R esponsab le  
de secteur

H ô te l le r ie  R esponsab le  Sec ré ta r ia t  Animation
f inancier  .Adm in istra 

tion

Secteur  sports

Chef  de centre

Moniteurs

R esponsab le  
de secteur

Siège

Implanta - 
tion 

locale

O



B / - LA P O L Y V A L E N C E  DU DOM AINE D 'A C T IV IT E

Exem ple d'ime association  pa r ita ire  in terpro fess ionnelle  déVeloppant à l'intention des 
en trep r ises  adhérentes des actiVités physiques et sportives dans des domaines -variés, et r e g ro Upés soirs 
l 'appellation  généra le  d '"an im ation  sportiVe aU s e rVice de l 'e n trep r is e " .

Définition des  polit iques  
gén éra le s  de l 'as soc ia t ion  

et des moyens d 'action

Adm in is tra t ion  et gestion  
quotidienne des activités  

de l 'a s soc ia t io n  : 
définition des object ifs ,  
m ise  en oeuvre  des moyens  

a lloués

Contrô le  m édica l  
éducation physique générale  
C o l labo ra teu r  du d irec teu r  
cha rgé  plus spécia lem ent de 

l 'o rgan isat ion  adm inis trat ive  
et technique d'une Implantation  

de l 'a s soc ia t io n  
Form ation  continue des  

anim ateurs

Education physique généra le  
Initiation sport ive  et rencontres  

am ica le s  
Gymnastique de pause  

Encadrem ent de cam ps de 
vacances en été et h iver  

propagande et publicité

C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n

B u reau  : P rés iden t
V ice  - p résident  
Secréta ire  
T r ésor ie  r

D i r e c t e u r  g é n é r a l Com m iss io n  par ita ire  
du personnel

R esponsab le  
de centre cha rgé  

de la formation  généra le  
continue des 
an im ateurs

S e c r é t a 
riat

•Compta - 
bil ité

Coord inateur  
technique in s ta l 
lations et en t re 

tien

An im ateu rs
sportifs

Re sponsable  
enseignement  
secou r ism e  
sauveta ge

C orrespondant  
adm in is tra t i f  
en entrep r ise
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2.3. Conclusion

La descrip tion  et l 'ana lyse  des striictiires d 'organisation et 
de répartit ion  des fonctions aU sein des cliibs ci-vils d'tine part, et des 
organ ism es de plein a ir  oU de lo is ir s  de m asse d'atitre part, font ap
para ître  Un ca rac tè re  commun aux organism es étudiés : la séparation 
nette entre les  fonctions de d irection  générale , assurées soit co l lég ia -  
lement, soit par se rv ic es ,  et les  fonctions techniques d 'encadrement 
des a c t iVités physiques et sportiVes.

P a r  contre, la ta i l le  des organ ism es et la polyvalence ou la 
spécia lisation  de leurs domaines d 'ac t iv ité  sont des facteurs pouvant 
conduire à des d if férences  de structure et d 'organisation des fonctions 
techniques d 'encadrement.

a) T a i l le  des organism es

Plus l 'a ssoc ia t ion  comprend d 'étab lissem ents ou d 'im planta
tions, plus ses structures et fonctions se compliquent : on obserVe 
a lo rs  une centra lisation  des décisions en m atière  technique et en con
séquence la création  de re la is  supplémentaires pour répercuter les 
décis ions jusqu'au plan local.

b) Po lyva lence  ou spécia lisation  des domaines d'intervention

Deux exem ples illustrent bien l 'in fluence de ce facteur sur l ' o r 
ganisation du secteur technique : le  club c iv i l  poursuit principalement 
comme ob jec t i f  le  développement des pratiques de compétition, en r e la 
tion étro ite  avec les  fédérations d ir igeantes. Dans ce cas de spéc ia l isa 
tion sur un domaine part icu lie r , on observe  une certa ine standardisation 
des structures des secteurs techniques. P a r  a il leu rs , du fait de l ' in t e r 
vention re la t ivem ent contraignante d 'organ ism es extér ieurs  techniques 
( les  fédérations) sur la v ie  des sections par discip lines sportives, les 
fonctions d 'organ isation  et de définition des activ ités  sont plutôt plus 
réduites que dans le  cas d 'organ ism es de plein a ir  qui peuvent défin ir 
leur politique en la m atière  de façon plus autonome.

A l 'opposé, l 'a ssoc ia t ion  à vocation d 1 "animation sportive pour 
l 'e n t r e p r is e "  est ca rac té r isée  par la polyvalence de ses domaines d 'in 
tervention. La  structure adoptée re f lè te  cette d ive rs ité  au niveau des 
fonctions d 'organ isation  et de m ise  en oeuvre des moyens.
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L 'o r ga n isa t io n  des activités  techniques et l ' e n cad rem en t  des  
prat iques  physiques et sport ives  dans les  d i f férentes  assoc ia t ions  étu 
diées donnent donc l ieu  à une répart i t ion  des tâches et contenus d ' e m 
plo is  différente. On v e r r a  plus loin que la  définition des e m p lo i s - ty p e s ,  

com m e la définition des fonctions, p r iv i lég ie ron t  le rô le  et le n iveau  de s 
responsab i l i tés  dans l 'o rgan isa t ion  technique et pédagogique de l ' e n c a 
drement  et conf i rmeront  la  c é su re  entre le domaine de la compétition  
et du plein a i r  (1).

IV  - E V A L U A T I O N  D ES  E F F E C T I F S  D ' E N C A D R E M E N T  T E C H N I Q U E  

P R O F E S S I O N N E L  D A N S  L E S  A C T I V I T E S  P H Y S IQ U E S  E T  S P O R 

T IV E S

L e s  em plo is  p ro fe s s ionne ls ,  c ' e s t - à - d i r e  r é m u n é ré s  et e x e r 
cés à titre de p ro fe s s ion  pr inc ipa le ,  sont re la t ivem ent  peu nombreux.

1. L e s  données du recensem ent  de 1975

L ' in fo rm a t ion  statistique essent ie l le  est fournie pa r  le r e c e n 
sement. C e lu i - c i  dénombra it  en 1975 moins  de 35 000 personnes  dans 
les  m ét ie r s  du sport.

C es  35 000 pe rsonnes  se r épa r t i s sen t  sous deux rubr iques  du 
code des m é t ie r s  c o n sac rée s  aux  activ ités  physiques  et sport ives  :

. le code 9 401 : p r o f e s s e u r s  d 'éducation physique, moniteurs
et guides pour  3 1 000 dont 28 320 s a la r i é s ,

et 2 500 non s a l a r i é s  ;

. e t l e c o d e  9 402 : sport i fs  p ro fe s s ion n e ls  pour  2 640 personnes
dont 2 460 s a l a r i é s ,  

et 180 non s a l a r i é s .

(1) Cf. 3ème part ie  du rapport  - II -
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C e s  d e rn ie r s  ne r e l è Vent pas dit champ de l 'étüde et les regro i i -  
pements  dU code 9 401 coirvrent éga lem ent l 'en se ignem en t  et l e s  cadres  
techniqUes adm in ist ra t i fs  dU secteiir  sporti f.

L a  ventilation de ce code pa r  secteiir,  employeiir  et statüt p e r 
met d ' i s o l e r  l ' e n s e m b le  des pe rsonne ls  de l 'ense ignem ent  sco la i re  et 
l e s  cad res  de l ' adm in is tra t ion  ( jeunesse  et sport - a r m é e ) ,  soit 21 000 
personnes .

Il  reste  donc environ 10 000 personnes  ch a rgées  de l ' e n c a d r e 
ment à titre p ro fe s s ionn e l  des d iv e r se s  activités de la pratiqvie sport ive . 
C 'e s t  ce chi f fre  qUi doit être rapp roché  des 13 % de pe rsonne l  d 'e n c a 
d rem ent  r ém im éré  d é c la ré  pa r  les  o rg an ism es  de notre échantillon.

On se r a p p e l l e r a  toütefois qUe l ' encad rem ent  sport i f  est a Ussi  
asst i ré  pa r  dU pe rsonn e l  m is  à d isposit ion et ré rm m éré  pa r  d 'aütres  voies.  
L 'app l ic a t ion  des coef f ic ients  de l 'échanti l lon  (1) sitiierait le voliime
correspondant  entre  3 000 et 5 000. C 'e s t  donc dans Une fourchette de 
10 000 à 15 000 pe rsonnes  qUe l 'on  peUt e s t im e r  le voltame de l ' e n c a d r e 
ment rérrmnéré potir les  act iv ités  sport ives  c iv i les  et c o rp o ra t iv e s .

L a  population est imée à p a r t i r  dU recensem ent  est masci il ine  
à 81 %, les  f e m m e s  représentant  19 % de l ' e n sem b le .  L e s  niveaiix de 
fo rmat ion  sont p lUs é levés  chez les  fem m es  qUe chez les  hommes .

Il  s 'ag it  d 'Une population j e Une, les  p lUs de 45 ans ne r a s s e m 
blent qUe 15 % de l 'e f fect i f .

2. L e s  secteUrs  d 'em p lo i  dU pe rsonne l  p ro fess ionne l

Devix sectevirs se partagent  dans des proport ions  a s s e z  voisines  
l ' e s s e n t ie l  de ces em plo is  :

- le s  act iv ités  sport ives ,  cü lt i irelles et r éc réa t ives  c o m m e r 
c ia les  ( s e r v i c e s  m arc han ds )  qUi incliient les  organisations  
de vacances  poizr 45 % dii total ;

- les  act iv ités  sport ives  et cült i ire lles  à btit non lUcra t i f  
( s e r v i c e s  non m archands )  poUr 40 % dU total.

(1) Cf. in fra  - 2ème part ie  - I - C a rac té r i s t iques  de l 'échanti l lon 2.4.  
L e  pe rsonn e l  détaché oii m is  à disposit ion.
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L e s  p r e m iè r e s  concernent pour l/3 des activités  non s a l a r i é e s  
et pour les  2/3 des em plo is  s a la r i é s .

L e s  activités  s a la r i é e s  sont moins  importantes  dans le secteur  
non lucra t i f  (16 %).

L e s  autres  em plo is  re lèvent  du secteur  soc iocu lture l  (santé - 
action s o c i a l e f o y e r s )  pour  12 à 15 % du total. Il s 'ag it  quasi  e x c lu s i 
vement d 'em p lo is  s a la r i é s .

S E C T E U R S  D ' E M P L O I S  D U  P E R S O N N E L  D ' E N C A D R E 
M E N T  T E C H N I Q U E  S P O R T I F  P R O F E S S I O N N E L  A U 
_______________ R E C E N S E M E N T  D E  1975________________________

S a la r ié s
non

s a la r i é s
T otal

Serv ices  réc réat i fs  cu lture ls  et s p o r 
tifs ( se rv ices  m archands )  86

2 920 1 560 4 480

Serv ices  sportifs  et culturels  non 
lucrati fs  - 9 6 - 9 7  - 69

3 360 640 4 000 ;

Action sociale - santé
foyers  d 'h ébergem ent  - 95 - 84 - 67

1 060 100 1 160

D ive rs  - 01 140 - 140

7 480 2 300 9 780

Cette est imation, pour v r a i s e m b la b le  qu 'e l le  soit, co r re sp on d  
donc à une situation vois ine d 'au tres  p ro fe s s ions  connues.
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Cependant, nous verrons qu 'e lle  ne correspond pas à un 
m arché du t ra va i l  organ isé  puisque la règ le  de la sélection interne 
fonctionne à t itre  princ ipa l et que la réglementation lui ajoute une 
segmentation très  fo rte  par discip line qui correspond d 'a il leu rs  à 
l 'o rgan isa tion  sec to r isée  du sport de compétition. On est en dro it de 
s ' in te r ro g e r  sur la pesanteur de l 'o rgan isation  et des dispositions 
actuelles , notamment en raison dé la partition des activ ités  physiques 
et sportives , selon leur fina lité  dominante : plein a ir  et détente d'une 
part, compétition d 'autre part, surtout si l 'on  considère qu'une part- 
importante des ac t iv ités  organ isées en vue de la compétition touche 
un la rge  public de pratiquants qui ne cultivent pas nécessairem ent 
l 'am bition  des perform ances .
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- 2ème P A R T I E  -



-  4 9  -

L E  P E R S O N N E L  D ' E N C A D R E M E N T

L ' E N Q U E T E  A U P R E S  D ES  IN D IV ID U S

Chaque o rg an ism e  enqUêté était p r i é  de t ransm ettre  à son 
personne l  d 'encadrem ent  techniqiie bénévole  oU rém im éré  Un question-  
naire  individiiel à r e m p l i r  et à retoi irner  p a r  chaciin d 'eux  a u C E R E Q .

Ce questionnaire  individiiel avait  poUr but de r e c u e i l l i r  un en 
sem ble  d ' in format ions  systématiqiies :

- sUr les  activ ités  d 'encadrement ,  les  fonctions e x e r c é e s ,  les  
disc ip l ines  p rat iquées ,  le domaine d 'intervention ;

- sur  les  conditions statutaires  de cette activité d 'encadrem ent  
à la fois  dans l ' o r g a n i sm e  d 'em p lo i  et pa r  rapport  à la s i tua 
tion pe rsonne l le  de chaque individu, son âge ,  sa ca tégor ie  
soc iopro fess ionne l le  et son activité p r inc ipa le ,  ses  c oo rd on 
nées s co la i r e s  et dém ograph iques  ;

- sur  les  p ro f i l s  individuels de quali fication sport ive eU égard  
aux t itres ,  à l ' e xp é r ien ce  et à la  fo rm at ion  de chacun.

L à  encore ,  ce n 'est  pas la distribiition de chaque ca rac tè re  
o b se rv é  a U sein de la  population parente qui était recherchée ,  ni l ' i m a 
ge du personne l  d 'encadrem ent  à t r a v e r s  la  descr ipt ion  de la population  
sondée. P ou r  des ra isons  dé jà  évoquées à propos  de l 'échanti l lon des  
o rg an ism es ,  un tel p ro jet  eut été i r r é a l i s t e ,  en r a ison  du manque de 
base statistique sur  la population parente,  notamment ce l le  qui re lève  
du bénévolat.

Nous  nous som m es  e f fo rcés  de com prendre  les  traits  m a je u r s  
des phénomènes de la quali fication intéressant  le pe rsonne l  d ' e n c a d r e 
ment sport i f  bénévole  et r ém uné ré .  Nous avons essent ie l lement  étudié 
les l iens entre les  di f férents  c a ra c tè re s  qui le définissent : act iv ités ,  
conditions d 'em plo i  et p ro f i l s ,  et reche rché  dans quelle m e s u r e  l ' e n s e m 
ble  des activ ités  d 'encadrem ent  s 'o rgan isa ien t  ounonautour  d'un m a rc h é  
du t rava i l  s tructuré  (vo ire  segmenté ) ,  et en tout état de cause ,  quels  
étaient les  m éc an ism es  suscept ib les  de s e r v i r  d 'appui à une politique  
de format ion  p ro fess ionne l le .  C 'e s t  pourquoi ce rapport  s 'achève  p a r  la  

définition et la descript ion  des em p lo is - types  de l ' encad rem ent  des a c t i 
vités physiques et sport ives  e x t r a - s c o la i r e s , t e l s  qu ' i l s  résultent de l ' a 
na lyse in situ des situations concrètes  d 'act iv ité et de t rava i l .
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729 individu.s ont répondti à l 'enqtiête, soit le l/4 de l 'e f fect i f  
d 'encadrem ent  d é c la ré  p a r  les  o rg an ism es  de l 'échanti l lon.

C O N D IT IO N S  S T A T U T A I R E S  D U  P E R S O N N E L  
D ' E N C A D R E M E N T  ; C O M P A R A I S O N  : E C H A N T I L L O N  

D 'O R G A N I S M E S  - E C H A N T I L L O N  D ' IN D IV ID U S

Bénévoles (1) 
Rémunérés

Ef fec t i f  encadrement  
de l 'échanti l lon  

o rgan ism e  s

Echantil lon  
d'individtis

8 6,8 % 
13,2 %

78, 1 % 

21,9 %

Temps plein 11,6 % 24, 3 %
Temps partiel 88 ,4  % 75, 7 %

Saisonniers 38,4  % 34, 0 %
Permanents 61, 6 % 66, 0 %

L 'échant i l lon  d'individtis p résente  donc une physionomie géné 
ra le  Vois ine de la strtictiire dii pe rsonne l  d 'encadrem ent  de l 'échanti l lon  
d 'o r g a n i sm e s .  Il s t i r - r ep ré sen te  le s  ca tégo r ies  moins  nom bret ises , avan -  
tageiisement dti point de VUe com para t i f  qUi est le nôtre ptiisqtte notis d e 
vons éttidier le s  rapports  entre des ca tégor ies  de personnel  et des pro f i ls  

de qUal ification.

I - C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A  LES  D E  L ' E C H A N T I L L O N  D ' IN D IV ID U S

1. Sexe et âge

L 'échant i l lon  d'individtis est constittaé essent ie l lement  d 'h om 
m es  ; i l s em ble  bien qUe l 'encadrem ent  sport i f  soit re lat ivement peU 
fém in isé  a U moins  dans les  qiiatre départements  où l 'enqiiête s 'e s t  dé -  
roiilée.

(1) Bénévo les  + mixtes  (bénéVoles  disposant de rétribtitions part ie l les  =
8, 3 %)
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L e s  fe m m es  ne représentent  que 15,3 % de l 'échanti l lon  
d'indiyidiis et les  hom m es  84 ,7  % (1).

M a is  les  fem m es  et les  hom m es  ont lin p ro f i l  d 'âge  différent.

L e s  pltis de 40 ans ont sens ib lement le m êm e  poids dans cha-  
qUe sexe. M a is  les  moins de 25 ans sont beaiicoiip pltis nombrei ix  chez  
l e s  fem m es  qUe chez les  hom m es .  Cette d i f férence  petit a Vo ir  deixx s i 
gnifications entre l e s q Ue l les  noUs ne d isposons  pas  d 'é lém ents  poUr t r a n 
cher  (1), soit Un abandon des fonctions d 'encadrem ent  Ve r s  25 ans, soit 
Une aügmentation récente de la part  des fem m es  dans les  fonctions d ' e n 
cadrement.  L e  c re ux  est su f f isamment  marqvié poiir ne pas être a l é a 
toire.

P R O F I L S  D ' A G E  DES  F E M M E S  E T  DES  H O M M E S  
D E  L ' E C H A N T I L L O N

36,4  18,2 12, 5 = 100

22, 7 17, 3 11,1 = 100

30 à 39 40 à 49 50

fréqtiences re la t iVes pa r  sexe et âge

30 .

20 ,

10

«WeĤ  est

à % ° i .

——,-.... * •( i—.— ..... t---------------- >'— H

25 30 40 50 60 65

(1) V o i r  R P  75 : encadrement  p ro fes s ionn e l  = 19 % de fem m es .

H om m e s  t18,3 17,6,

35,9

F e m m e s  t32 ,7  15,5,

28, 2

T ranches  v
ans 25 a 29d 'âge  v

Covirbe de répart it ion  des



-  5 2  -

L ' a l l u r e  des cottrbes sitiie la  diminution de fréquence re lat ive  

chez le s  f e m m e s  dès le s  p r e m iè r e s  années v e r s  2 5 a n s , avec tine s ta 
b i l i sa t ion  et une lente diminiition p a r  la  suite qui porte sUr des effect ifs  
fa ib les .  P a r  eontre, ch e2i le s  hom m es ,  la  chute des ef fecti fs  se produit  
v e r s  les  40 ans.  I l  s ' a g i t - l à  d'vine activité qui exige une r ée l l e  d isponi
bi lité , tant chez les  p ro fes s ionne ls  qui a l l ient le plus souvent p ro fess ion  
et bénévolat  (1). E n  outre, e l le  implique une condition et une rés is tance  
physique qui fa ib li t  à p a r t i r  d 'un certa in  âge.

Z.  Situation p ro fess ionne l le

En  ra i son  m êm e  de l ' im portance  du bénévo lat , l ' e x e r c i c e  des  
fonctions d 'encadrem ent  constitue le plus souvent une activité annexe  
ou com p lém enta i re  pour  le s  in té re ssés .  L e s  conditions d 'em p lo i  et 
le p ro f i l  des pe rsonne ls  de l 'encadrem ent  sport i f  ne peuvent s ' i n t e r p r é 
te r  sans une connaissance m in im ale  de la  situation pro fess ionnel le  
e x e rcée  p a r  a i l l e u r s .

L 'échant i l lon  individuel se répart i t  en t ro is  groupes  m a jeu rs  :

- le s  p ro fe s s ionne ls  de l ' encadrem ent  sport i f  ; ceux qui e x e r 
cent ces fonctions à titre de p ro fe s s ion  pr inc ipa le  rém unérée  :
22 % ;

- les  pe rsonne ls  qui exercent  leu r  p ro fe s s ion  pr inc ipa le  en 
dehors  de l e u r s  fonctions d 'encadrem ent  : le s  autres  p r o f e s 
sionnels  ; i ls  constituent le groupe le plus nom breux  58 % ;

- le s  pe rsonne ls  n 'exerçant  pas au moment de l 'enquête de 
p ro fe s s ion  pr inc ipa le  r ém unérée ,  m êm e  s ' i l s  bénéficient de 
rém unérat ion  a c c e s s o i r e  à des t itres  d ive rs  : 22 % de l ' é ch an 
til lon ; nom breux  sont p a rm i  eux, l e s  étudiants.

C e s  g roupes  se décomposent  d 'a i l l e u r s  suivant que le s  personnes  
qu ' i l s  regroupent  bénéfic ient ou non de rém unérat ion  au double titre  
spor t i f  et non sportif.

(1) 27 % du pe rsonne l  r ém u n é ré  a au s s i  des activ ités  bénévoles.
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Situation p ro fes s ionn e l l e  des individus de l 'échanti l lon  :

Groupe I - encadrement p ro fes s ionn e l  2 1,8 %

. exc lu s i f  d 'au tre s  activ ités  18, 7 %

. avec une p ro fe s s ion  annexe 3, 1 %

Groupe II - au tres  p ro fes s ionne ls  58, 2 %

. sans rém unérat ion  hors  p ro fe s s ion  52 , 7 %

. avec des fonctions d 'encadrem ent
annexes r ém u n é rée s  5, 5 %

Groupe III - sans activité p ro fess ionne l le  p r inc ipa le  20, 0 %

. bénéf iciant  de rémunérat ions
a c c e s s o i r e s  4 ,9  % y
dont au titre des fonctions

d 'encadrem ent  1,5 %
" au titre d 'au tre s  a c t i 

vités p ro fess ionne l le s  3 ,4  %

. sans activité rém unérée  15,0 %
dont ne recherchent  pas

d 'em p lo i  13,5 %
" recherchent  un emploi  1,5 %

2. 1. L e s  p ro fe s s ions  e x e rc é e s  en dehors  des fonctions  
d ’encadrement (groupe II).

Compte tenu de l ' im portance  des p ro fe s s io n s  exe rcée s  hors  
des fonctions d 'encadrem ent  sport i f  (60 %), i l est intéressant  de p r é c i 
s e r  la  situation socia le  et p ro fess ionne l le  des in té re ssés  suiVant les  
groupes auxquels  i ls appartiennent.



Groupe II, les "au t re s  p ro fe s s io n n e ls "  (58 %). 

Q U A L I F I C A T I O N  E T  S E C T E U R  D ' E M P L O I

Se cteur  
public

Secteur
pr ivé

Indépendants ensemble

T r a v a i l l e u r s  indépendants  
et exploitant ag r ic o le s

100, 0 5,9

Cadre  s 69, 3 38, 4 50, 7

Em ployés U , 5 17, 5 13,9

O u v r ie r s 5, 7 29,4 15, 8

H ors  quali fication 13, 5 14, 7 12, 3

NR. 1,4

Ensem b le 100, 0 100, 0 100, 0 100,0 1

NR :  7, 1 45, 3 41,7 5,9 100, 0

Le  secteur  public et le secteur  p r iVé emploient ces "atitres  
p ro fe s s io n n e ls "  à égal ité,  ce qUi implique Une forte présence des s a 
l a r i é s  dvi secteur  public dans l 'encadrem ent  sport i f  sans commune  
m e su re  ayec le poids de la. fonction publique dans l 'em p lo i  sa la r ié .

Ces  "au t res  p ro fe s s ion n e ls "  sont pour moit ié des cadres  moyens  
ou sup é r ieu rs  ( respect ivement  29 % et 21, 7 %). M a is  la proport ion de 
cadre  est deux fois pliis importante dans le secteur  public que dans le 
secteur pr iyé .  Le  pe rsonne l  d 'encadrem ent  sport i f  exerçant son act iVité 
princ ipa le  dans le secteur  p r iv é  est plus souvent ouv r ie r  (près  de 30 %)  
que cadre  moyen (2 5 %) ou employé (17 %).

L ' e x e r c i c e  de fonctions d 'encadrem ent  ne compromet  pas les  
conditions d ’occupation de la p ro fe s s ion  pr inc ipa le  : les  s a la r i é s  du 
secteur  p r ivé  sont tous pratiquement sous contrat de t rava i l  à durée non 
déterminée  (1) ; dans le secteur  public, les  non-t i tu la ires  sont peU nom 
breuse, 7,3 %.

( 1 ) Contrats à durée  déterm inée  0, 2 %
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2. 2. L e s  actiVités annexes  rémvmérées  re levant  
de p ro fe s s ion s  non sport ives .

Ces  act iv ités concernent 6, 5 % dU pe rsonne l  de l 'échanti l lon .  
E l le s  ont, en plias m arqu a ,  le s m ê m e s  traits  généra i ix  que les  "au t re s  
p ro fe s s io n s "  e x e rcée s  à titre de p ro fe s s io n  pr inc ipa le  :

- importance du secteur  public (33, 3 %)
- fo rt  pourcentage de posit ion cadre  (53, 3 %)

E l le s  s 'en  distinguent toutefois p a r  une p ré c a r i t é  de statut plus  
fréquente qui concerne le quart des emplo is ,  ce qui se conçoit a isém ent  
pour  des activités annexes t e m p o ra i r e s  ou à temps pa rt ie l  ; cette p r é 
car ité  s 'obser-ve d 'a i l l e u r s  pour  ce s ous -g roupe  autant dans le secteur  
public que dans le secteur  p r iv é.

2 .3 .  G roupes  I et III, emp lo is  et quali fication du 
personne l  n 'ayant pas leu r  act iVité pr inc ipa le  en dehors  de 
l ' encad rem ent  sport if.

L a  physionomie de ces groupes  est t rès  di fférente :

G R O U P E S  I et III

Groupe I 
Encadrem ent  
o ro fe s  sionnel

Groupe III 
A bse n c e  d ' a c 

tivité p r inc ipa le
E n sem b le

fonctions sport ives 79, 7 34, 1 59,8

étudiants 1,9 63,4 28,8

personnel  détaché 18,4 2, 5 11,4

dont,
cadres 15,81 10,0)
non cadres 2 .6 Ï 1, 4J

100,0 100, 0 100, 0

L a  situation socia le  des pe rsonnes  sans p ro fe s s io n  pr inc ipa le  
en dehors  du sport  (42 % de l ' e n s e m b le )  se p r é c i s e  a in s i  :
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- 60 % n'ont pas de statut en dehors  de leu r  fonction d 'en ca 
drement  sport i f  : 45 % exercent  d 'a i l l e u r s  cette activité à 
t itre de p ro fe s s ion  pr inc ipa le  et 15 % n'ont pas d 'autre  a c t i - 
Vité déc la ré e  ; la moit ié  d 'entre  eux t ire  toutefois un retrenu 
a c c e s s o i r e  de leu r  activité d 'encadrem ent  sans que c e l l e - c i  
constitue pour autant une p ro fe s s ion  rém unérée  à temps plein.  
Seulement 7 ,5  % de l ' e n sem b le  est rée l lem ent  inactif, au sens 
du recensement .

- 30 % sont étudiants ;

- 10 % sont détachés dans une act iVité d 'encadrement  qui est 
rée l lem ent  leu r  activité pr incipale .

2 .4 .  L e  pe rsonne l  détaché ou m is  à disposition

Le  -volume du pe rsonne l  détaché ou m is  à disposit ion est en 
fait plus important que ce lui qui trient d 'ê t re  cité ; i l co r respond  :

- au personne l  qui a d é c la ré  comme p ro fes s ion  pr inc ipa le  sa 
fonction d 'encadrem ent  sport i f  tout en p réc isant  sa fonc 
tion pa r  a i l l e u r s ,  soit 4 % de l 'échanti l lon ;

- et au pe rsonn e l  ayant une p ro fes s ion  pr inc ipa le  autre que 
l ' encad rem ent  sport i f  qui, à l ' in Ve rse ,  en a p r é c i s é  le stat-  
tut m a is  non la quali fication faisant appara î t re  au contra ire  sa  
fonction d 'encadrem ent  com m e qualif ication,  soit 6 % de l ' é 
chantillon.

On peut donc éva luer  aux  enVirons de 10 % de l 'échanti l lon le 
personn e l  bénéf ic iant de p r i s e s  en charges  indirectes.

*
& ±

Socio logiquement,  la population se sépare  donc en de mult iples  
souches p ro fe s s ionn e l l e s  :

- l ' encad rem ent  sport i f  p ro fess ionne l  (17 %) ;

- le pe rsonn e l  m is  à d isposit ion ou détaché qui con se rVe des 
l iens a Vec l ' adm in is tra t ion  ou la société d 'o r ig ine  (10 %) ;
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- les  agents de l 'é tat  et des co l lect iv ités  loca le s  ayant une 
p ro fe s s ion  admin istrat ive  dont un groupe important de cad res  
(25 %) ;

- les  s a la r i é s  du secteur  p r ivé  y exerçant  leu r  emploi  (26 %),  
qUi se partagent de m an iè re  sens ib lement  égale entre le statiit 
de cadre ,  ce lüi d 'em p loyé  et celui. d 'o i iv r ie r  ;

- d e s  étüdiants (11 %) ;

- qUelqUes t r av a i l l e u r s  indépendants et exploitants a g r ic o le s  
oU au x i l i a i r e s  fam i l iaux  (5 %) ;

- un groupe " d ' in a c t i f s "  ne recherchant  pas né ce ssa i r em e n t  

un emploi  (9 %).

3. Situation sport ive

3. 1. L e s  fonctions d 'encadrem ent  ex e rc é e s

Nous  ne donnerons ici qu'un ape rçu  des cinq fonctions qui ont 
été distinguées à p a r t i r  d'une p r e m iè r e  analyse  des m onograph ies  et ont 
s e r v i  à coder  les  réponses  individuel les . On rev ien dra  plus amplement  
sur  ce contenu à propos  des em p lo is - types  (1).

-  L a  d irection et l 'adm in is tra t ion  de ce n t r e s , s e rv ices  des sports  
ou de club : el le  implique la gest ion et l 'o rgan isa t ion  des moyens  m a 
t é r ie l s  et humains.  L e s  t itu la ires  de ces fonctions ont en charge la dé f i 
nition de la politique d 'act ion dans un secteur  ou un serv ice .  Ces  fonctions 
correspondent  à l ' e m p lo i  de d i rec teu r  de centre ou de chef de se rv ice  
sportif.  C 'e s t  en pr inc ipe  une fonction dont le p ro f i l  sport i f  est moins  
m arqué ,  m ais  qui en r a ison  des responsab i l i tés  de gest ion et d ' o r g a n i 
sation qu 'e l le  comporte  dem eure  une fonction technique et a été traitée  
comme telle.

- L a  fonction de consei l  technique ( c f .  l e s  r e sponsab le s  de 
secteurs  pour le ple in a i r ,  les  d i rec teu rs  techniques ou d i rec teu rs  s p o r 
tifs pour la compétit ion):  e lle comporte  éga lement un rôle politique et de 
gestion dans la  conception des actions, la  définition et l 'éva lua t ion  des  
moyens et l eu r  m ise  en oeuvre  avec une m a rg e  d' init iative v a r i a b l e  s e 
lon l ' o r g a n i sm e  de rattachement. Cette fonction co r re spon d  en outre à 
une activité de contrôle  pédagogique et de consei l  aup rès  des éducateurs ,  
son ca ractè re  technique est donc t rès  m arqué .

(1) Cf. infra 3ème part ie .
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- Le  responsab le  de secteur  ou de discipline dans les  d o m a i 
nes de la compétit ion ou du plein a i r  ( re spon sab le s  de section, en t ra î 
neurs  en chef, moniteurs  chefs) .  Le  responsab le  joue le rô le  de con
s e i l l e r  technique dans un groupe de discip l ines  ou sur  une discipl ine. Son 
act iVité est p r inc ipa lement  de nature pédagogique depuis l 'h a rm o n isa -  
des plans et p r o g r a m m e s ,  le contrôle de leu r  appl ication jusqu 'à  l ' é v a 
luation des résultats .

- L e s  f onctions d 'entra îneur  ou de moniteur qui comportent  
l 'app l icat ion  des plans et p r o g r a m m e s  a Vec adaptation aux conditions de 
t e r r a in  : la m a rg e  de l ibe r té  -varie en fait se lon le p ro f i l  individuel du 
t itu la ire , le niveau de l 'équ ipe dont il a la  charge  et le degré  d 'o r g a n i s a 
tion interne à l 'o r g a n i sm e ,  notamment du point de vue du contrôle et de 
l 'éva luation  pédagogique.

“ L e s  a id e s -m o n i t e u r s  et init iateurs chargés  de l 'appl icat ion  
str icte des plans ou p r o g r a m m e s  t racés  p a r  l ' entra îneur ou le moniteur : ils 
interviennent sur  d irection ou de concert  avec les moniteurs  et en t ra î 
neurs .

3 .2 .  Répart it ion des fonctions dans l 'échanti l lon
d'individus

- Ce sont nature l lement les  fonctions d 'encadrement  direct  : 
moniteurs ,  entra îneurs ,  a ide -m on iteu rs ,  initiateurs  qui dominent l a r 
gement l 'échanti l lon  avec plus du 3/4 des individus : 77, 0 %. On a r e g r o u 
pé dans ces fonctions les  "non a f fec tés "  qui n'ont pu être imputés comme  
moniteur ou a ide -moniteur  en ra ison  de la p rox im ité  apparente des dé f i 
nitions et de l ' in su f f isance  des p réc is ions  spontanées dans les réponses  
puisque chacun avait  à définir  sa fonction. L e  niveau entraîneur, moniteur  
constitue l ' e s s en t ie l  du groupe avec 46 % des ef fect ifs  auxquels  il f a u 
dra it  a jouter  une bonne part ie  des non affectés : en fait, la moitié  de 
l 'échanti l lon est constitué de moniteurs  et d 'entra îneurs .

- L e s  fonctions d 'encadrement  pédagogique et de gestion ne 
regroupent  que 23, 0 % des individus. 11 % au niveau des responsab les  
techniques de sections et 12 % au niveau de la gestion et de l ' o r g a n i s a 
tion des centres ,  s e rv ic e s  ou secteurs .
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R E P A R T IT IO N  P A R  FO N C TIO N  ET S ITU AT IO N
SPO R T IV E

Directeurs et chefs de 
serv ice  ou secteur

Conseillers  techniques

Responsables techniques

Entraîneurs moniteurs

Aide -moniteur

Non affecté, moniteur 
ou aide

ensemble

bénévoles

63, 3

27, 5 

50, 6 

70,4 

78, 8

72, 3

67, 3

rémunérés

34, 7

73, 5 

49,2 

25, 1 

17, 6

21, 1

29, 0

N. R

2 , 0

1,2 

4, 5 

3, 6

6, 6

3, 7

ensemble

1 00 , 0

3. 3. Les  conditions d 'ex e rc ic e  de l 'a c t iv i té  sportive

3. 3. 1. Rémunération et bénévolat

La situation au regard  du bénévolat va r ie  amplement à la fois 
avec le niveau technique de la fonction et le rô le  joué dans l 'o rg a n is a 
tion et la gestion des a c t iv ité s .

Les  fonctions de te rra in  font un très  la rge  appel au bénévolat : 
73 % des moniteurs, entrafneurs, a ides-m on iteurs, in itiateurs et non 
ventilés moniteurs ou aides sont purement bénévo les , a lo rs  que près 
de 50 % de l 'encadrem ent de deuxième rang ou les  cadres de gestion et 
de contrôle pédagogique (d irecteurs  et chefs de s e rv ice ,  con se i l le rs  et 
responsables techniques de secteurs) exercent à t itre  rém u néré .

Dans chacun des groupes, la proportion de personnel rém unéré 
augmente avec le niveau technique : e lle  est plus é levée chez les  en tra î
neurs que chez les  a ides-m oniteurs, chez les conse il le rs  techniques que 
chez les d irecteurs de centre et chefs de se rv ice .

Mais la distinction entre rémunération et bénévolat n 'est pas 
toujours très  nette. Seulement 50 % des bénévoles déclarent ne recevo ir  
aucune indemnité ni remboursement. Plus de 10 % déclarent p e rcevo ir  
des indemnités ou vacations bien que se déclarant bénévoles.
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On doit noter, à l ' in ve rse ,  que 27 % du personnel rémunéré 
assure par a i l leurs  des actiy ités d 'encadrement à t it re bénéVole.

3. 3. 2. Situation professionnelle  et fonction 
d 'encadrement

Le  l ien entre la situation professionnelle  des individus et leur 
fonction conf irme les relat ions existantes entre bénéVolat et fonction.

S ITUAT IO N  PRO FESS IO N N ELLE  ET FONCTION

Exercent à t i 
tre de p ro f e s 
sion principale

Ont une autre 
profess ion 
principale

N'ont pas de 
profess ion 
principale

Ensemble

D irecteurs  et chefs de 
s e rVice

36, 7 40, 8 22, 4 100

Conse i l le rs  techniques 75, 0 22, 5 2, 5 100

Responsables techniques 30,4 63, 3 6, 3 100

Enti/afrieurs 18,2 62,4 19,4 100

A ides-moniteur s 11,0 58, 1 30, 9 100

Non venti lés initiateurs 
aide s ,-moniteur s

15, 6 63, 3 21, 1 100

T

La  professionnalisat ion de la fonction est part iculièrement 
marquée pour les conse i l le rs  techniques (75 % ) .

Le  p ro f i l  des d irecteurs de centre et chefs de s e rVice est le 
plus largement  étalé entre les  d if férentes situations professionnelles 
mais  i l  est concerné par les détachements administrati fs  ou p r iVé.

Responsables techniques, entraîneurs et à un moindre degré 
moniteurs, ont en commun le bénéVolat ; leurs t itulaires sont à 60 % 
dotés d'une autre pro fess ion  principale. Mais les responsables techni
ques sont encore nombreux .à posséder un statut d'encadrement
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professionnel (30 %) a lors  que moniteurs,  entraîneurs et aide s-moniteurs 
surtout font appel à des étudiants ou à des personnes dont la situation p r o 
fessionnelle n 'est pas encore bien assise.

La  durée d'engagement, par contre, var ie  plutôt en fonction du 
niveau d 'exigence technique :

. Conse i l le rs  et responsables techniques sont engagés sans 
l imite  de temps (réc iproquement 82, 5 % et 78, 5 % d'entre 
eux), c ' e s t -à -d i r e  lo rsqu ' i l  y a contrat, sous contrat à durée 
indéterminée. Us font partie du personnel permanent de 
l 'o rgan isme ;

. Les  d irecteurs et chefs de serv ice  sont plus souvent enga
gés à temps (généralement à l 'année)  comme les moniteurs 
et entraîneurs, cependant 63 % d 'entre eux sont engagés sans 
l im ite  de temps. Rappelons qu'une partie des d irecteurs est 
détachée donc pour un temps éventuellement renouvelable.

. Les  a ides-monîteurs sont les moins fa vo r isés  sur ce plan : 
i ls se partagent entre le personnel  permanent et le pe rson 
nel d'appoint ( respect ivement 27 et 53 % ) , l e  plus souvent 
pour une saison l im itée  (30 %).

3. 3. 3. Les  conditions d 'emplo i

- L 'h o ra i re  de t rava i l  est l ié  au statut professionnel.  Le  person 
nel rémunéré et a fo r t io r i  celui qui fait de l 'a c t iv i t é  d 'encadrement sa 
profess ion principale travai l lent à temps plein.

A ins i ,  travai l lent à temps plein : Or, le % de professionnels  dans la 
même fonction est respect ivement :

70,0 % des conse i l le rs  techniques 
38,8 % des d irecteurs de centre ) 

et chefs de serv ice  ) 
30,4 % des responsables techniques

75, 0 % 

3 6, 7 % 

30,4 %

et seulement :

17, 6 % des entraîneurs 18,2 %

13,2 % des aides-moniteurs 11,0 %

18,8 % des non ventilés 15, 6 %
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- La dtirée dti tra-vail. C e l l e - c i  a été appréciée selon l 'hora ire  
hebdomadaire de t raVail  pour le personnel à temps plein et le nombre 
d'hetires mensuellement assi iré par le personnel à temps part iel .

. L 'h o ra i r e  dU personnel à temps plein, concerne les heures 
d 'act iv i té  assurées (cf. annexe poiir le détail)  :

26,6 % effectuent moins de 25 hewres par semaine ;

44, 2 % ont Un hora ire  -voisin de 40 hetires (entre 35 et 44); 

20, 6 % exercent plu.s de 45 heures.

L 'h o ra i r e  dti type "enseignant"  reste  l im ité  aU qUart de 
l 'échanti l lon d'mdividtis.

- Les  hetires assi irées par le personnel à temps part iel .  Le 
nombre d'hetires assuré est re lat ivement é levé  et cec i  par t icu l iè re 
ment pour le personnel à temps part ie l  bénéficiant d'une rémunération : 
43 % des bénévoles à temps part ie l  non rémunérés effectuent plus de 
25 heures par mois.  Le  pourcentage s 'é lève  à 62 % chez ceux qui béné
ficient d'une rémunération totale ou part ie l le .

. La fréquence re la t ive  des hora ires  mensuels s'étage de 
la manière  suivante pour l 'ensemble  du personnel à temps 
part ie l  :

< 2 0  heures 20 à 24 h. 25 à 39 h. >5-40 h. T O T A L

33,8 20,6 20,6 25,0 100

4. L 'a c t i v i t é  sportive exercée

L 'a c t i v i t é  sport iVe a été spécif iée dans l 'échantil lon des indiVi- 
dus par discipline ou groupe de disc ip lines, et par domaine : compétition, 
formation ou autres pratiques (plein a ir ,  entrainement physiqvie) selon la 
g r i l le  ütil isée potir c a rac té r is e r  l 'a c t iVité des organismes et les taux 
d 'encadrement.

4. 1. Les  discipl ines exe rcées  et le domaine d 'act iVité

Chaque personnel d 'encadrement ne consacre  pas nécessairement 
son ac t iVité à Une seule discipline : la règ le  dominante parait c ependant
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r e s te r  la discipl ine unique, compte tenu de la g r i l l e  que nous avions 
adoptée (1) qui isole les principales discip lines :

. 80 % des individus de l 'échanti l lon n 'exercent qu'une seule 
discipline ; 20 % en pratiquent plusieurs dont seulement 
3, 7 % tro is ,  et au-delà, c 'e s t  l 'except ion  2 % (2).

Seuls, les conse i l le rs  techniques dont beaucoup sont concernés 
par les activités de plein a ir  pratiquent nécessa irement  plusieurs d i s c i 
plines {T&-2 disciplines = 45 % de l ' e f f e c t i f  de la fonction).

. 80 % des entralheurs, responsables techniques ou respon
sables de centre ou de secteur, se consacrent à une d is c i 
pline. La spécia lisation est encore plus générale  chez les 
a ides-moniteurs dont 88 % n 'exercent que dans une d is c i 
pline.

L 'échanti l lon d'individus représente cependant une capacité 
d 'encadrement par discipline supérieure à son effect i f ,  et ceci, d'autant 
plus que chacun peut se consacrer  non seulement pour part ie  à des d is 
ciplines distinctes mais encore à des tâches relevant d 'object i fs  et de 
méthodes d 'encadrement distincts, suivant qu 'i l  encadrera ou non des g rou 
pes pour la compétition, s 'occupera de la fo rmation ou d 'act iv i tés de 
détente ou de plein air.

C 'es t  ainsi qu'en moyenne 1 individu assure l 'encadrement de 
1.3 discipline et 2 act iv ités dist inctes , autrement dit, avec 100 individus 
les organismes correspondant à l 'échanti l lon d'individus parviennent à 
encadrer 250 activ ités d ist inctes, c ' e s t - à -d i r e  250 actions impliquant 
la poursuite d'un object i f  part icu l ier  dans une discipline donnée. Les  
activ ités correspondent au couple de c r i t è r e s  (d iscipl ine,  domaine).

4. 1. 1. Répart it ion des act iv ités par discipl ine

La capacité d 'encadrement par disc ipline,  représentée  par les 
individus qui y interviennent, c ' e s t - à -d i r e  statistiquement la répartit ion 
de fréquence des act iv ités par discipl ine, n 'est  pas str ictement identique 
à la. structure d 'encadrement déc larée  par les organismes du p rem ie r  
échantillon.

(1) Cf. annexe l iste  des discipl ines
(2) On se souviendra que dans la précédente étude consacrée au brevet  

de plein air ,  la pratique était dif férente dans le plein a ir  : 1a. règ le  
était la pluridiscipl inarité.
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Les  grotipes de discipl ines à e f fec t i f  d'encadrement pliis faible 
sont mietix représentés  dans les act iv ités inditridiielle s . Un rééqtii- 
l ibrage s 'opère  aU sein des grotipes de discipl ines les pliis pratiqtiées 
comme parmi les discipl ines iso lées .  Cet équilibre re la t i f  des dif férents 
grotipes oU discip lines au. sein de leur catégor ie  est profitable pour notre 
objecti f .  L 'échanti l lon des individus obtenu, assure, en fait, une di.Ve r s i - 
té de fonctions et d 'act iy ités d'encadrement conforme à celle  de 1' échantil
lon organisme et à la fréquentation générale des disciplines. Mais  il r e 
groupe aussi un nombre d'individus suffisant au sein de chaque groupe ou 
de chaque discipline pour permettre  de comparer  les conditions d 'emploi 
et pro f i ls  indiyiduels selon les actiy ités et fonctions d'encadrement et d'a 
nalyser  les conditions d'util isation et de recrutement qui leur sont l iées.

R E P A R T IT IO N  P A R  D ISC IPL INE  DES DEUX 
E C H AN T ILLO N S

Echantil lon indi-vidiis Echantil lon organisme s Licences
attribüée scapacité d 'encadre  e f fec t i f  d 'en  e f fec t i f  des

ment des acti-vités cadrement l icenciés
en F rance

en 1977

Sports d'éqiiipe 29, 0 45,9 34, 6 44, 8
Ai i tres ple in air 29, 1 20, 8 21,8 23,9
Sports en salle 17,9 10,4 13,8 11,7
Act iv i tés  physiques 8, 5 11,0 13, 1 7,3
Natation 6,4 3,4 4,2 1,6
Tennis 4 , 7 4 ,9 8, 2 8,7
Athlét isme 4,4 3, 5 4,2 2, 0

100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

4 .1 .2 .  L es  modalités d' intervention du personnel 
d 'encadrement

L 'a c t i v ité du personnel d 'encadrement n'est ni standardisée ni 
monolithique. Si chaqiie personnel  d 'encadrement est généralement a f 
fecté  à iine discipl ine oU un groupe de disc ip lines, satif les consei l lers  
techniques, chactin interVient simultanément ataprès de pltisietirs pixblics 
et d iye rs i f i e  ses inter-yentions en conséquence.
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Les  interventions du personnel d 'encadrement de l 'échanti l lon 
se regroupent autour de quatre domaines majeurs : la compétition, la 
formation des enfants, la formation des adultes et des cadres, le plein 
a ir  et les act iv ités d 'encadrement physique, co rpore l  ou art istique.

C 'es t  l 'ac t iv i té  de la compétition et de la formation des enfants 
qui est la plus commune à l 'ensemble  (sport optionnel, écoles de sports).

R E P A R T IT IO N  DES INTERVENTIO NS  P A R  
DOMAINE

Compétition

Formation des enfants

Formation  des adultes et des cadres

P le in  a ir  et entraînement physique

La part des domaines du plein a ir  et de l ' entraînement physique 
se trouve minorée dans les regroupements ef fectués au prof i t  de la f o r 
mation des adultes et des enfants, car l 'apprentissage ou le per fect ionne
ment organisés dans les techniques de plein a ir ,  ont été c lassés avec la 
formation.

4.2. Les  pro f i ls  d 'act iv i té  par discipline

Les  interventions et les objectifs du personnel d 'encadrement 
diffèrent d'une discipl ine à l 'autre.

T ro i s  groupe de disc iplines se distinguent nettement de ce 
point de vue :

- dans le p rem ie r  groupe, l 'a c t iv i t é  du personnel d 'encadrement 
se concentre sur la compétit ion (qui rassemble  nettement plus 
de la moit ié  de ses interventions) ; ce personnel  assure par 
a il leurs essentie l lement la formation et la préparat ion des 
enfants, soit d irectement en vue de la compétition, soit pour 
a m é l io r e r  les per formances  individuelles et fac i l i te r  la s é l e c 
tion u ltér ieure .  Les  discipl ines concernées sont ce l les  où la 
pratique de la compétition est le mode d 'exe rc ic e  dominant : 
on y rencontre les sports d'équipe, la gymnastique, l 'a th lé 
t isme et le cyc l isme.

39, 0 % 

37,8 % 

9, 3 % 

7,4 %
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- le deuxième groupe co r re spon d  à des objectifs  et des m o d a l i 
tés d 'intervention du pe rsonne l  d 'encadrem ent  plus d ivers i f iée s .  
I l  s ' a g i t  de d isc ip l ines  dont la  compétit ion constitue en 
core  le d rapeau  ou le symbo le .  M a is  la part  de c e l l e - c i  y est 
nettement plus fa ible que dans le groupe précédent, var iant  
d 'a i l l e u r s  d'une d iscipline à l 'au tre .  L a  tâche dominante du 
personn e l  d 'encadrem ent  est la fo rmat ion à la  prat ique de la 
discip l ine ; e l le  justi f ie  la moit ié  des interventions de ses  c a 
d res .  E l le  concerne non seulement les  enfants comme dans 
l ' e x e m p le  précédent  m a is  auss i  les  adultes. Un la rge  public,  
enfants et adultes, cherche à se f a m i l i a r i s e r  aux  discipl ines  
du groupe indépendamment de la compétition, m êm e  si c e l l e - c i  
tient encore  une p lace importante.  On y retrouve le judo et les  
sports  de combat, la natation et le tennis avec, pour ce dernier ,  
une part  beaucoup plus fa ible de la compétit ion ;

- le t ro i s iè m e  groupe soll ic ite  le pe rsonne l  d 'encadrement  pour 
la fo rmat ion  dans des proport ions  vo is ines  du groupe p r é c é 
dent, m a is  la  compétit ion y devient plus m arg in a le  au profit  
d'act iv ités  ayant pour but la s imple  pratique en dehors de tou
te fo rm at ion  ou perfectionnement à la  technique. L 'encadrem ent  
joue auprès  des prat iquants un rôle d 'animation ou de sécurité ; 
il  s 'ag it  des d isc ip l ines  de plein a i r  : voile , ski, équitation, 
canoë, spéléo, t i r ,  randonnées. . .

Deux  activités  conservent  un p ro f i l  o r ig in a l  :

1) la  gymnastique volontaire  et la  culture physique en tant que 
prat ique d 'entra înement et d 'entret ien de la  condition physique. E l l e s  ne 
peuvent s ' a s s im i l e r ,  ni à une formation technique, ni à la p réparat ion  à - 
la compétition, b ien qu 'e l le s  puissent pa r fo i s  donner lieu  à des dém on s 
trations ;

2) et les  prat iques  éducatives  et art ist iques  part icu l iè rement  
déve loppées  auprè s  des enfants : rythmique,  danse. . . où l 'a spect  p éd a 
gogique est pa rt icu l iè rem ent  marqué .
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M O D A L I T E S  E T  D O M A I N E S  D ' I N T E R V E N T I O N  
________ P A R  G R O U P E  D E  D I S C IP L IN E S  (*)

Comp étition F  ormation  
enfants adiiltes

P le in  a i r  & 
pratique

To ta l  ( j j

G r o Upe 1
Sports d'éqüipe 53, 0 38,4 3,4 - 100
Sports en sal le  (gym) 58, 0 29, 6 1,8 - 100
Athlét isme 53, 5 35, 6 5,5 - 100
Cycl isme 66, 0 30, 0 2, 0 - 100

G ro Upe 2

Jüdo, sp. de combats 37, 0 34,8 20, 7 - 100 |
Natation 38, 6 36,8 10,4 1,8 100
T ennis 23, 1 57, 1 11,5 2, 6 100

Groiipe 3
Sports de plein a i r 18, 3 38, 1 18, 3 16,2 100

4.ctivités spécifiqiies
Gym. Volont. Cült. phy s. 36, 5 9, 5 1, 5 50, 0 100
Prat iques  éducatives  
et artistiqiies

1
9,0 81, 1 - 6, 0 100

( i )  On se r ep o r t e r a  potir plixs de détail  à l 'annexe.

(1) Tota l  à 100 = £ + N R  (NR  non indiqiiés sUr le tableau) .
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II - M O D A L I T E S  D 'U T I L I S A T I O N  D U  P E R S O N N E L  D ' E N C A D R E M E N T  
( fonctions, acti-vités et d isc ip l ines )

Le  rô le  dU personne l  d 'encadrem ent  a été analysé  dans p lU- 
sie i irs  de ses  d imensions  :

- le s  modal i tés  d ' in te rVention ;
- les  fonctions ;
- et les d isc ip l ines  exe rcée s .

O r ,  il y a Un lien entre ces  di f férents  aspects ,  les  re la t ions qiii 
ont pU être établ ies ont pe rm is  de dégag e r  Un p ro f i l  pa r t icü l ie r  à la fois  
à chaqtie fonction et à chaqtie groiipe de discipl ines.

1. Spéc ia l isat ions  et fonctions

N oüs atrons dé jà  sotiligné qu.e la diVersi.té dti champ et des 
modes  d ' in te rVenti.on dU personnë l  d 'encadrem ent  était l iée à la fonction.

Cette diVersi.té est maximiim  potir l e s  conse i l l e r s  techniqties 
chez le sque ls  elle concerne à la fois le s  d isc ip l ines  et les  pUbli.cs.

E l le  est pltis forte potir la h ié ra rch ie  d 'encadrement  qUe poiir 
l ' encad rem ent  de te r ra in ,  et ceci  dans la  mestnre m êm e où les  d irecteurs  
et chefs de centre oti de se rv ice ,  oU les responsab le  techniqties, couvrent  
l ' e n sem b le  des actions r e l e Vant dU groiape de d isc ip l ines  ou  de la  d i s c ip l i 
ne dont ils a s su ren t  l 'o rgan isa t ion ,  le contrôle  et le déVeloppement en p o 
sition h ié ra r c h iq Ue oU qiiasi h iérarchiqi ie  (1).

E l le  reste  forte chez les  entrafneiirs et moniteiirs bien qUe ceUx -  
ci soient généra lem ent  spéc ia l i sé s  pa r  discipl ine .  I ls all ient, en effet, à 
l ' a c t iVité d 'encadrem ent  des éqiiipes oü sections de compétition, oU de p r a 
tiquants, Une act iVité de formation.

Chez  les  a ides  monitei irs , les  acti-vités sont davantage p a r c e l 
l i s é e s  en ra i son  m êm e  de leUr moindre  compétence ou. leur  rô le  d'appoint.  
L e u r  intervention se fait sous contrôle  et selon des instructions p réc ise s .  
L e u r  tâche les  confine donc daVantage que les  autres  à la fois dans une 
discipline et dans un domaine d ' in te rVenti.on.

(1) On interprétera,  ce te rm e  dans son sens organisat ionnel  et non comme  
qual i f icat i f  des rapports  d 'autor ité  entre responsab le s  et cadre  de 

terra in .
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N O M B R E  M O Y E N  D E  D I S C IP L IN E S  E T  D O M A I N E S  
D ' I N T E R V E N T I O N  P A R  IN D IV ID U

N o m b r e  moyen :
de d isc ip l ines de domaines  d ' i n  d 'ac t iVités d i s 
ex e rc é e s  par tervention p a r  in - tinctes (d i s c ip l i 

individü de diVidU occUpé dans nes x dom aines )
l 'échanti l lon la discipline pa r  i.ndi.VidU de 

1' échantil lon

D irec teu rs 1,3 2,3 3, 1
Conse i l le rs  techniqUes 2,3 2, 2 5, 0
Responsab les  techniques 1,2 2 ,5 3, 1
EntraThetirs 1,3 1,8 2 ,4
Moniteiirs 1,2 1,3 1, 6
Non -ventilés 1,2 1,7 2, 1

Ensem ble 1,3

i

1,9
i

2, 6 

i
spéc ia l isa t ion diVe rs i té  dU diVe rs i té  r e la t i -

ca rac tè re  m e s Uré  : oU pltaridisci- champ d ' in t e r - Ve des activ ités
pl inar ité Vention dU personne l

2. Fonctions et d isc ip l ines

Une discipline petit être exe rcée  p a r  Une proport ion  importante  
dü personne l  d 'encadrem ent  toiites fonctions rétmies.  Ceci, ne signifie  
pas  potir alitant qü 'e l le  ait la  m êm e  importance dans chacime de ces  
fonctions. Ce rta ines  fonctions, indépendamment de leiir importance nU - 
mériqtae dans l 'échanti l lon  (1), sont plias déVeloppées  dans certa ines  
discip l ines  et relati-vement absentes  dans d 'a i itres .

Ce phénomène n 'est  pas a léato ire .  Il peUt être mis  en éVidence  
de deUx m an iè re s  sans qUe le c a rac tè re  non rep résenta t i f  de l ' é c h a n t i l 
lon inter fère  trop dans les  résii l tats :

- le c lassem ent  des d isc ip l ines  se lon l e Ur fréquence r e la t iVe 
p a r  fonction ;

(1) Cf. Stipra, Répart it ion  de s fonctions an sein de l 'échanti l lon  indiVidUs.
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- et le calcul, sous fo rm e  d 'indice, d e séca r ts  entre la fréquence  
moyenne pondérée de chaque discipline dans l ' échantillon et sa 
f réquence re lat ive  pa.r fonction. Cec i  revient à m e s u r e r  cas  
pa r  cas l 'ampl itude  des écarts  à la  moyenne pondérée et à 

ra i son ner  sur  ces écarts  indépendamment des ef fecti fs  r e l a 
tifs.

L a  g r i l l e  de d isc ip l ines  retenue est ce lle  qui co r respond  aux g ro u 
pes  de d isc ip l ines  distingués au pa rag raphe  précédent  puisque ceux -c i  
sont fondés sur  les  modes  d 'intervention que chaque discipl ine requiert  
de son personne l  d 'encadrement .

2. 1. Répart it ion des d isc ip l ines  pa r  fonction

C L A S S E M E N T  DES G R O U P E S  D E  D IS C IP L IN E S  
P A R  F O N C T I O N

moyenne
pondérée

d i rec teu rs
conse i l l e r s
techniques

r e s p o n s a 
b les  tech 

niques

entra îneurs
moniteurs

aide s - 
moniteurs

Groupe I 36, 7 1 2 (37,0 ) 2 (20,9 ) 1 (44,3 ) 1 (60, 0) 3 (21,6)

Groupe III 34,9 2 1 (54,8 ) 1 (52,2 ) 3 (10,7 ) 2 (16, 0)

00or- ■ t

G roupe II 20, 0 3 3 ( 4 ,8 ) 2 (19,9 ) 2 (38,0 ) 2 (15,4 ) 2 (22,6)

gymnastique vol. 5, 1 4 4 ( 2 ,7 ) 5 ( 3 ,0 ) 5 ( 2 , 5 ) 5 ( 3,4 ) 4 (13,9)

prat iques  éducat. 3 ,0 5 - ( E ) 4 ( 4 ,0 ) 4 ( 4, 5) 4 ( 5,2) 5 ( E. )

100 (1 0 0 ) (1 0 0 ) (100 ) (1 0 0 )  
— — «

(100 )

Une p r e m iè re  opposition apparait  entre les disciplines du______
groupe I tournées  v e r s  la compétit ion et la préparat ion  des jeunes à la 
compétition, et le s discipline s de plein a i r  (groupe III) faisant davanta 
ge appel  à la prat ique et l ' initiation.

Ces  deux groupes  s 'opposent à la fois en ce qui concerne les  
fonctions d 'encadrem ent  de t e r r a in  et les  fonctions h ié ra rch iques  et de 
contrôle  pédagogique. L e s  fonctions de responsab le  technique et d 'en -  
t ra ineur  sont l a rgem ent  déve loppées  dans le s  d isc ip l ines  du groupe T.
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L e s  d isc ip l ines  dut g r o Upe III font davantage appel  à Un encadrement  
hiérarchiqtie  et pédagogiqvie de d irecte i ir  et chef de s e rv ice ,  de co n se i l 
l e r s  techniques oU de secteiir. E l l e s  font appelat ix  a ide s -m on ite i i r s  potir 
les  actiyités  de t e r r a in  et, de ce fait, ont beso in  d'tin encadrement  h i é r a r -  
chiqiie d 'animation, d 'o rgan isa t ion  et de contrôle  p lUs développé.

L e s  d isc ip l ines  dU groiipe II or ientées  Ve r s  la fo rmat ion  et 
l ' initiation font pliitôt appel à Un encadrement  techniqiie d i f fé rem m ent  
constitüé selon la discipline, t rès  techniqiie et pédagogique potir le jiado, 
plUs d ive rs i f i é  dans la natation et le tennis où co ro l la i r em e n t  l ' e n c a d r e 
ment technique et pédagogiqvie est d'a i l levirs  pliis important.

L e s  activités p a r t i c ü l i è r e s , gymnastiqiie vo lontaire  et p r a -  
tiqiies édiicatives oU artist iqiies ont ime r ée l le  importance ,  siirtoiit dans  
les fonctions d 'encadrem ent  de t e r r a in  : moniteur ,  entra fneUr, ai.de- 
moniterir. L e s  a ides -m on ite i i r s  constitiient l ' e s s e n t ie l  de l ' encadrem ent  
de la gymnastique volontaire  a lo r s  qUe le s  fonctions p lUs techniqties et 
part ic i i l ièrement les entra îneiirs  sont davantage concernés  p a r  les p r a 
tiquas éducatives généra lement  p roposées  aux s co la i r e s  en dehors  des  
étab l issements  d 'enseignement.

2 .2 .  L e s  p ro f i l s  de fonction liés  aux di f férentes  
discip l ines

L e s  différents  groupes  de d isc ip l ines  s 'attachent donc un 
pro f i l  de fonction.

R E P R E S E N T A T I O N  R E L A T I V E  D E  C H A Q U E  F O N C T I O N
_________________ P A R  G R O U P E  D E  D I S C I P L I N E _________________
(indice des écarts  de la f réquence  re lat ive  à la f réquence  
moyenne pondérée )  (1)

d i recteurs
conse i l l e r s
techniques

responsab le s  
technique s

entra îneurs
moniteurs

aide s - 
monitei irs

Groupe I 101 57 121 163 59

Groupe II 24 100 190 77 113

Groupe III 157 150 31 46 117

Gymn. vol. 53 59 49 66 273

Prat .  éducat. 23 133 150 173 33

(1) Cf. ventilation déta i l lée en annexe.
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On a s s o c ie r a  :

- au groupe I et à la  prat ique éducative et art ist ique, un 
encadrement  technique de te r ra in  constitué d'entraftieurs et de moniteurs  
appuyé en fonction de l ' im portance  de l 'o r ga n ism e  sur  un responsable  
technique spéc ia l i sé  dans la discipline ;

- au groupe II, un encadrement  de terra in  plus d ive rs i f ié  mais  
encadré  et contrôlé  sur  le plan pédagogique ;

- eu groupe III, un encadrement  techniquement plus lé ge r  ayec 
une structure d 'animation et de contrôle appuyée selon le cas sur  des 
centres  ou s e ry ic e s  spéc ia l i sé s ,  ou des responsab le s  de secteurs  po ly -  
Valents dans l e u r s  act iVités.

L a  gymnastique Volontai r e se déVeloppent principalement  
pa r  l ' in te rm éd ia i r e  d 'an im ateurs  plus que de techniciens.

3. Fonctions et domaines  d 'act ivités

L e s  entra îneurs  et les responsab le s  techniques partagent é g a 
lement leurs  activités entre l 'entra îhement,  la compétition et la f o r m a 
tion orientée pr inc ipa lement  v e r s  les jeunes  m a is  non exclusivement  
( re spect ivem ent  45 et 45 % ; 40 et 55 %).

L e s  a id e s -m o n i t e u r s  ont leu r  activité orientée ve r s  la p r a t i 
que, la détente et l 'an imation,  et interviennent également dans la  f o r 
mation ( réc ip roquem ent  40 % et 40 %), m a is  pour  cette de rn iè re  p r i n 
cipa lement auprè s  des jeunes ,  i ls constituent a lo r s  un re la is  des 
entra lheurs  ou des re sponsab le s  techniques.

L e s  activités des conse i l l e r s  techniques sont pr incipalement  
tournées  v e r s  les adultes,  la prat ique et l 'animation de plein a i r  (60 % 
de leu rs  activ ités ) ,  m a is  auss i  v e r s  la  fo rmat ion technique des jeunes  
et la  compétition.

L e s  activités des d i rec teu rs  et chefs de s e rv ice s  s ont davantage 
répa r t ie s  entre la compétit ion et la p réparat ion  à la compétition d'une 
part , et la prat ique des adultes et le ple in a ir .
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R E P A R T IT IO N  DES DOMAINES D 'A C T IV IT E  
__________________P A R  FONCTION

compétition
form ation

enfants

f  ormation 
adultes et 

cadres

pratique
et

détente
total

D irecteurs 29, 5 22, 7 24, 8 28, 7 100

Conseillers  techniques 23, 3 16,4 34, 1 26, 2 100

Responsables techniques 38,9 31,2 24, 1 5,8 100

Entraîneurs . 45, 6 32, 2 13, 2 9, 0 100

A ides-Moniteurs 18, 7 34, 2 6, 7 40, 4 100

4. Les  p ro fi ls  de fonction

Chaque fonction prend tin -visage particu lier  :

non seulement, les ixnes et les autres ne sont pas in d if fé 
rem m ent iit i l isées potir l 'encadrem ent des d ifférentes d iscip lines, 
mais chacune r e Vêtun p ro f i l  d 'actiy ité  dominant bien dessiné à l 'éga rd  
des c r itè res  d 'analyse que notas ayions pU reten ir  dans une enquête pos- 
tale.

CR ITERES DE SPE C IF IC A T IO N  DES FONCTIONS

S p é c i a l i s a t i o n D isc ip l ines D o m a in e
F o n c t i o n s

*1-, b é n év o le s
encadrent une 

disciptine
N b re  d 'act iv ités  

pa r  individu
dominantes

( ^ 4 0  K )

d 'a c t i v i t é
dom inant

D irecteu rs 2/3 80 % 3 G I I I  -  G I
p ra t iq u e  & in i--  
t ia t ion  adu ltes  
c o m p é t i t i o n

■ 48 <  

30 %

C on se i l le r s  techniques 1/4 55 % 5 G I I I
p ra t iq u e  i n i - ' 
t i a t i o n a d u l t e s  .

60 %

Responsab les  techniques 50 % 80 % 3 G I - G II
c o m p é t i t io n  
f o r m .  j .  & ad.

40 % 
55 fv

Entra îneu rs  moniteurs 75 %

v*.ooo 2, 5 G I
c o m p é t i t i o n  45 °7o 

f o r m a t io n  jeu ne  s 32 *■>

A id e s  - Moniteurs 80 «L 90 % 1, 5 G II I
p ra t iq u e  40 
f o r m a t io n  jeu ne  s 34 *<,

(données a r ron d ie s )
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On retiendra des tra its marquants de notre échantillon une 
image assez f idè le  de la réa lité  observée dans les monographies ap
profondies, e ffectuées par a illeurs  :

• les d irecteurs de centres et chefs de serv ices  de sports 
sont généralement spéc ia lisés  dans un groupe de d is c ip l i 
nes et assurent la gestion des structures d 'accueil o rga 
n isées potir la pratique de certaines disciplines adaptées 
au site dans le cas du. plein a ir  : sports de l'eau, sports de 
la montagne, bases de lo is irs .  . .  011 requises par certaines 
d iscip lines de compétition (athlétisme par exem ple) ;

• les conse il le rs  techniques constituent Un point d'apptii im 
portant pour l 'encadrem ent et le snivi pédagogique d 'activ ités 
d iv e rs i f ié e s  (moindre spécia lisation ) et relevant d 'Un ensem 
ble de d iscip lines principalement dix plein a ir mais non exclu
s ivem ent. Ils oeuvrent stirtotat au pro fit  dU développement de 
la pratique des sports et des activ ités physiqtaes par l ' in it ia 
tion des admîtes et des jetines et l'animation des structtires 
en place ;

. les responsables techniques organisent et contrôlent les 
activ ités  d ’ entraînement, de form ation et d 'initiation de jetines 
et d'adtiltes liées  à la préparation sportive à la compétition, 
mais aiissi dans des discip lines m ixtes ayant une large aiidien- 
ce dans Un public de j e Unes et d'adtiltes (jiido, natation, tennis 
par exem ple) ;

• les entrainetirs form ent bien entendu, d ’ abord l 'encadrement 
des équipes de com pétition , mais associent à cette activité 
un t ra va i l  important dans la préparation  et la formation tech
nique principalem ent des j e Unes ;

. les aide s-moniteiars interviennent potir re la ye r  ou démultip lier 
l 'a c t iv ité  des précédents auprès des jeunes en cours d 'in it ia 
tion dans les d iscip lines à large atidience pltis totirnées vers  
l 'e x e r c ic e  qUe la compétition (tennis), mais ils  assurent sur
tout l ’ encadrement star le terra in  des pratigtiants des activités 
hors com pétit ion , plein a ir  oti gymnastiqiie volontaire par- 
exemple.
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On rapp e l le ra ,  enfin, qUe la situation p ro fess ionne l le ,  les  
conditions d 'em p lo is  et le statut soc ia l  sont c o r r é l é s  aVec la  fonction 
dU point de VUe, tant dU bénéVolat oti de la rétr ibution qu.e de la p r o f e s 
s ionnalisat ion (encadrement e x e rc é  oU non à titre de fonction p r inc ipa le )  
oU de l ' in se rt ion  dans la vie active (actifs , non actifs , éttidiants).

S IT U A T IO N  E C O N O M I Q U E  P A R  F O N C T I O N

bénévolat

p ro fe s s io n n a l i s a 
tion (à titre d ' a c 
tivité p r inc ipa le )

situation p r o f e s 
s ionnel le  non s ta 
b i l isée  oii inact i 
vité ( inacti fs )

D irectei irs <  2/3 >  1/3 20 %

C onse i l le r s  techniqties 1/4 3/4 -

Responsab les  techniqties 50 % 30 % -

Entraîneurs 75 % 20 % 20 %

Aides  -monitei irs 80 % 10 % 30 %



III - LES P R O F ILS  DE Q U A L IF IC A T IO N

1. Caractéristiq ties générales de formation et d 'expérience de

l'échantillon d'individtis

1.1. La  form ation

L e  niyeaü de form ation  sco la ire  de la poptilation échantillon 
est très  étalé en p rem ie r  lieu, en raison de l ' é Ventail démographique 
de la population échantillon : la m oit ié  de la poptilation n'a pas dépassé 
le niveau de fin d'étüdes p r im a ires  ou.dtipremier cyc le  de second degré .

N IVE AU  DE FO R M ATIO N  SCOLAIRE

N iveau V et VI {fin d'étüdes primaires, BEPC  52,0 %
C A P  oti apprentissage 53,4 %

( etixdes secondaires générales __ . t
N ivea ii IV  J . . „  22,4 %1 ou. profess ionnelles

N iVeaU I - II - III  étüdes post-seconda ires  16,7 %

PoUr préc iser la formation sportive, noUs ayons distingué (1);

la formation sportive générale dont l'exemple type est la 
préparation aU professorat, professorat adjoint oU maîtrise, et les p ré 
parations diverses aux fonctions d'aide-monitexir oti monitetiraccomplies 
principalement soüs form ede stages et ne déboiichant pas stir des bre
vets de spécialisation ;

- et la formation sportive spécialisée, sanctionnée par divers 
types de brevets oti assim ilés et orientés vers l'acqtiisition des bases 
techniqixes nécessaires à l'encadrement rémunéré oti bénévole dans une 
discipline donnée.

Dans les deux cas, nous n'avons retenu la formation que lorsque 
son bénéficiaire avait acquis la sanction de cette formation, ainsi :

- 56 % de la population a suivi une formation sportive spécia
lisée dans une ou plusieurs disciplines, mais seulement 47 % a obtenu 
la sanction de ces formations dans au moins une discipline ;

(1) Conformément à la réglementation des t itres  d'éducateur physique 
et d'éducateur sportif.
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" 30 % seUlement de la population échantillon a bénéfic ié  d'ime 
form ation sportive générale  et acquis Un titre  de p ro fesseur, p ro fesseu r-  
adjoint ou m on iteur/aide-m on iteur, ou. Un t itre  éqmvalent.

1.2. L 'e xp é r ien ce  sportive

L 'expér ien ce  a également été sa is ie  de deUx m an ières  :

- les ré fé rences  acqUises par la pratiqiie antérieure d'une 
discipline sportive ;

- et l 'ancienneté d 'ex e rc ic e  d 'activ ités  d 'encadrement, indépen
damment de la position oii de la fonction occiipée aU moment de l ' enqiiête.

Les  ré fé rences  sportives : toUs ont pratiqiié une oU pliisieiirs 
discip lines sportives. On a cherché à savo ir  à qiiel niveaii de pratiqiie 
i ls  étaient parveniis. En fait, 30 % dU personnel de l 'échantillon  a con- 
co iirU dans des compétitions de niveau national oU international ; 35 %, 
sans parven ir  à ce niveaii, ont acqUis des t itres  régionanx. L 'en cad re  - 
ment professionnel se noxirrit bien évidemment de la pratiqne sportive 
sans poiir autant se tradUire  par une sélection  sévère  oU exc li is ive  sUr 
le n iveaU sportif.

Cette pratiqiie dU sport, cette continiiité d 'orientation est encore 
marqiiée par le fa it qUe l 'a c t iv ité  d 'encadrement constitue le p ro longe
ment même de la pratiqUe . Cec i se tradixit dans l 'ancienneté acqUise 
dans les fonctions m êm es d 'encadrement.

Age de la population Ancienneté dans les  fonctions d 'encadrement

H. F.

, ,25  ans 18, 3 % 32, 7 % sans oU Q 2 ans 35, 5 %

N< 30 ans 35,9 % 48, 2 % Q 5 ans 59, 5 %

\<40 ans 72, 3 % 80,9 % .<(10 ans 67,8 %

>10 ans 22,2 %

Setils, 35 % ne peiivent gUère  fa ire  état d'ime expérience 
d 'encadrement.



- 78 -

2. L es  rapports entre form ation  sco la ire  + formations 

sportives et niveau sportif

2. 1. Form ation  générale  sportive

Il n 'y  a pas de d ifférence  d e  p ro f i l  de formation sco la ire  entre 
ceux qui ont bénéfic ié  d'une form ation  générale sportive et les autres. 
Tou te fo is , le niveau de la form ation  sco la ire  augmente avec le  niveau 
de la form ation  générale  sportive.

I l est donc justif ié  de distinguer la population suivant le niveau 
de form ation  sportive et de cons idérer  à part ceux qui n'ont pas bénéfi
c ié  d'une te l le  form ation  plutôt que de re ten ir  la formation générale sco 
la ire  comme c r itè re  de classement.

FO R M A T IO N  SCO LA IRE  ET F O R M A T IO N  G E N E R ALE  SPO RTIVE

Form ation

sco la ire

F o r m a t i o n  g é n é r a l e  s p o r t i v e

oui non
aide-

moniteur
m aîtr ise

professorat 
& ass im ilés

VI + V 

IV

III II I 

NR.

T O T A L

52, 3 

25, 0 

15,4 

7,3

100, 0

52, 5 

21 , 8  

17, 3 

8 ,4

1 00 , 0

62, 0

21,8

11, 5

4,7

100 , 0

48, 2 

40, 7

23,9

3, 7 

7,4

100 , 0

2 6 , 1 

34,8

1 5 , 2 

100, 0

La  form ation  sco la ire  va r ie  surtout avec la catégorie  soc io 
pro fess ionnelle  qui revê t  une importance particu lière  dans une popula
tion m a jor ita irem en t bénévole ayant un fo r t  pourcentage d'étudiants (12 %). 
Ceci con firm e que la form ation sco la ire  ne peut à e lle  seule déterm iner 
un p ro f i l  de qualification en rapport avec les  fonctions sportives (1).

(1) Cf. en annexe form ation  générale , ca tégorie  et situation p ro fess ion 
nelle.
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2. 2. Form ation  sportiVe spéc ia lisée

P UisqUe 70 % de la population n'a acquis atictine form ation  
sportive par la vo ie  qtie notis avons dénommée généra le  oU non spé- 
l is ée ,  les formations spéc ia lisées  fédéra les  oU d 'état étaient de 
nature à com penser ce handicap. E l le s  auraient même dû constituer la 
vér itab le  ré fé rence  puisqUe le champ de l'étüde ne concerne pas les a c 
t iv ités  d'édiacation sco la ire . P r è s  de la m oit ié  (47, 6 %) de l'échantillon 
a. en effet, bénéfic ié  d'ati moins Une form ation  spéc ia lisée  et acquis la 
sanction correspondante.

Mais cette form ation  spéc ia lisée  a plUs bénéfic ié  à cetix qui 
avaient déjà une form ation  sportive généra le , ainsi, les  avantages de 
form ation s'additionnent plus qu 'ils  ne se compensent.

F O R M A T IO N  SPO R T IV E  G E N E R A LE  ET S PE C IA L ISE E

Form ation
sportiye

spécia lisée

F o r m a t i o n  s p o r t i V e g é n é r a l e

sans formation
aide -m onitorat 

ou
monitorat

m a îtr ise p ro fessora t

oui 40,9 64 63 75

non 59, 1 36 37 45

T O T A L 100, 0 ! 00 100 100

2 .3 . N ivea ii de pratique sportive

U en est de m êm e des ré fé rences  sportives dont les uns et 
les autres peuvent fa ire  état.

Là  encore, les m ieux fo rm és  sont aussi ceux qui ont aussi 
de m e illeu rs  t i t r e s , et ceux qui sont sans form ation  sportiVe spéc ia 
lisée  ou non accumulent les désayantages, et bien logiquement les  titu
la ire s  des fonctions d 'encadrement pédagogique sont aussi les  plus titrés .

T ITR E S  SPO RTIFS  ET  FONCTIONS D 'E N C A D R E M E N T

N iVeau sportif D irecteurs C onse il le rs
techniques

Responsables 
technique s

Entraîneurs
moniteurs

A ides  - 
moniteurs

National ou international 24, 5 35, 0 38, 0 21, 6 10, 3

Régional 12,2 27, 5 35, 4 * 43,0 27, 2

Sans ré férence 63, 3 37, 5 26, 6 25, 4 62, 5

Tota l 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0
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N I V E A U  D E  P R A T I Q U E  S P O R T I V E  E T  
F O R M A T I O N S  S P O R T IV E S

N i VeaU sport i f
sans

format ion
a id e -

moniteiar
m a î t r i s e

p ro fes  - 
setir

formation sport iVe 
spéc ia l isée

Niveaii  national  
oii international 18, 5 31,3 22, 2 39, 1

oiii

29,4

non 

16, 2

Niyeaii  rég iona l 37,9 32, 0 40, 8 26, 1 34,9 37, 2

Sans r é fé rence  
d éc la rée

43, 6 36, 7 37, 0 34, 8 35, 7 46, 6

T O T A L 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

3. P r o f i l s  sport i fs  de l 'échanti l lon

Siiivant les  moda l i tés  de la qtialification sport iVe représentée  
p a r  les  c r i t è r e s  de fo rm at ion  et d 'expér ience  les  pliis c lassants ,  il est  

a lo r s  poss ib le  de dé f inir  pliis iei irs  soiis -populations ati sein de l ' échantillon.

Notas avons retenU com m e c r i t è re s  de partition :

. la fo rmat ion  géné ra le  sport iVe : absence de fo rmat ion  ;
niVeau aide -monite i i r ,  moniteur ; 
nivea U p r o fe s s o r a t e t  pro f  es s. adjoint ;

( D
. la po ssess ion  oU non d 'Une format ion spéc ia l i sée  ;

. le n iveaU sport i f  lorsqta'i l  atteignait le niveau, national  oti international.

Six soirs-populations ont été déte rm inées  à pa rt i r  de ces c r i 
t è re s  :

les  detix p r e m iè r e s  sont constittiées essentie l lement de 
pratiqiiants distingiiés en fonction de leiirs  t itres.  I ls const i 
tuant p rè s  de la moit ié  de l 'échanti l lon ;

(1) R a s s e m b lé s  en ra ison  de letirs ef fect ifs  modestes  et d'tin pro f i l  de 
base  p e U d ifférent en dehors  dti niVeau de formation sport ive.
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- un groupe sans format ion  ni r é f é ren ces  sport iVes p a r t i c u l i è 
res  que r ien ne destine à l 'encadrem ent  sporti f,  sinon qu ' i l  
s 'ag it  de bons prat iquants : 45 % d 'entre  eux ont acquis  des  
t itres régionaux. On dé s ign e ra  ce groupe  les  " spo r t i f s  p r a t i 
quants"  (3 5, 6 % de l 'e f fect i f )  ;

- un second groupe Vois in  qui a acquis  des r é fé ren ces  de niveau  
national ou international  et dont une bonne part ie (56 % )  p o s 
sède d 'a i l l eu r s  des brevets  de spéc ia l i tés  ou des sanctions  
équivalentes  (12,9  % de l 'e f fect i f ) .  U  s ' a g i r a  pour  nous des
' ' sport i fs  de haut n iyeau ' '.

- L e  t ro is ièm e  groupe n 'a  pas de t itres nationaux ou internat io 
naux m a is  détient des brevets  de spéc ia l i té  (21,3  % de l ' e f f e c 
tif) . L à  encore ,  la fo rmat ion  s 'a l l i e  à une pratique m a is  de 
moindre  niveau (48 % d 'entre  eux ont des t itres  de niveau r é 
gional) .  On les  dé s igne ra  com m e " b révetés  de s p é c ia l i t é s " .

L e  quatr ième et le cinquième groupe sont constitués d ' a i d e s - 
moniteurs  et moniteurs  d 'éducation physique.

- le quatr ième groupe est  constitué d 'a id e s -m on it e u r s  et m o n i 
teurs  sans format ion  spéc ia l i sée  dont plus de la moit ié  possède  
des t itres sport i fs  pa r fo is  de haut niveau ; i l s 'ag it  de situations  

plus t rans i to i res .  C 'e s t  le groupe d 'e f fect i f  le plus fa ible  : 6,8 % 
de l ' e n sem b le .  On les appe l l e ra  " a id e s -m o n i te u rs  b r é v e t é s "  ;

- le c inquième groupe est  com posé  d 'a id e s -m o n it e u r s  et m o n i 
teurs  dotés d'une formation spéc ia l i sée  (13 ,2  % de l 'e f fect i f ) .  
On les  d é s ign e ra  "m on iteurs ,  a id e s -m o n i t eu r s  b r é v e té s " .

-  L e  s ix ième groupe r a s s e m b le  les p r o f e s s e u r s ,  m a f t re s
et p r o f e s s e u r s  adjoints (10 % de l 'e f fect i f )  ; c ' e s t  le groupe  
"p ro f e s s o r a t  et m a î t r i s e  d ’ éducation p h y s iq u e " ( l ).

L e s  rapports  entre le p ro f i l  de quali fication sport ive et l ' a c t i 
vité d 'encadrem ent  peuvent a insi  être t ra ités  à p a r t i r  de p ro f i l s  co m p o 
sites rendant compte des traits  dominants sans rédu ire  a rb i t r a i r e m e n t  
le s  individus à un seul c a r ac tè re  unique supposé tout exp l iquer  depuis  
le comportement  de le u r s  em p loyeu rs  et l e u r s  fonctions ju squ 'à  leur  
compétence.

(1) cf. en annexe le d ia g ra m m e  de distr ibution de cette population.
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L 'a n a ly s e  des in te r - r e la t ions  entre le p ro f i l  de qiialification 
et l ' e m p lo i  d 'encadrem ent  est stisceptible de répondre  à deUx qties- 
tions m a je i i re s  :

-  Y  a - t - i l  Une concordance entre la  spécia li té  exe rcée  et 
ce l le  dans laqtielle des compétences  ont été acqUises  
pa r  Voie de fo rm at ion  ?

- Com m ent  sont üt i l isés  dans la  pratiqvie ces différents  p r o 
f i ls  ? Y  a - t - i l  des m odes  d 'a cc è s  s t rUctUrés  atix diVe r s e s  
fonctions d 'encadrem ent ,  sinon qUels  en sont les  c r i t è re s  
oii les  m écan ism e  s ?

L a  réponse  à ces deUx qtiestions devra it  pe rm ett re  de p r é c i s e r  
le rô le  re la t i f  des d i f férents  modes  d 'acquis it ion des qiialifications dans 
l ' a c c è s  avix fonctions d 'encadrem ent  sportif,  c ' e s t - à - d i r e  le fonctionne
ment dU m a rc h é  dU tra-vail co rrespondant  à ces fonctions.
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IV - SPEC IAL ISAT IO N S  ACQUISES ET S P E C IA L IT E S  EXERCEES

Deux modes d 'acquisition d'une spécia lisation  bien définie ont 
été repérés  auprès des individus :

. la (ou les ) spécia lité  (s) dans laquelle des t itres  ou r é f é 
rences sportives ont été obtenus ;

. la ou les d isc ip lines qui ont fa it l 'ob je t  de form ations sanc
tionnées.

Certes, ces spécia lisations ne concernent qu'une partie de la 
population : 47 % dans le cas des brevets et 65 % pour les t itres  sp o r 
tifs . Chacun pouvait d 'a il leu rs  cumuler plusieurs t itres . I l n 'en demeure 
pas moins intéressant de savo ir  si les spécia lités des form ations ou des 
titres  correspondent ou non à ce l les  exe rcées , et dans quelles d is c ip l i 
nes ?

1. Form ations spéc ia lisées , d iscip lines exe rcées , et 

d iscip lines pratiquées

1.1. Vo ies  d 'acquisition de la form ation
spécia lisée

Ceux qui ont reçu une form ation  sportive généra le  sont aussi 
ceux qui ont le plus bénéfic ié  d'une form ation  sportive spéc ia lisée , mais 
cec i n'a pas d 'incidence sur la nature ou le niveau de la form ation  spé
c ia l isée .  B éné fic ia ires  et non béné fic ia ires  d'une form ation  sportive g é 
nérale ont emprunté les  m êm es vo ies de form ation  spéc ia lisée  et dans 
des proportions équivalentes.

- 43 % ont suivi la vo ie  des brevets fédéraux et 50 % ce lle  des 
form ations o f f ic ie l le s ,  sanctionnées par l 'état. 7 % ont u tilisé 
d 'autres form u les, généralem ent sous fo rm e  de stagestechni- 
ques dans des domaines où il  n 'ex is te  pas de form ations o f f i 
c ie l les .

U n 'y  a donc pas lieu de ten ir compte du p ro f i l  sportif  pour 
exam iner la correspondance des spécia lités de form ation  et des spéc ia 
lisations dans les fonctions d 'encadrement.
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1.2. D isc ip l ines  pratiqtiées et discip l ines  de f o r 
mation.

L a  correspondance  entre la  spécia l i té  de qvialification (par  
titre ou format ion )  et la. spéc ia l i té  exe rcée  n 'est  pas la règ le .

L a  distribiition des d isc ip l ines  e x e rcée s ,  ce l le  des discipl ines  
dans lesqtie lles  des t itres  ont été acqUis et ce l le  des discip l ines  de f o r 
mation ne sont pas identiqiies. Toiites le s  d isc ip l ines  n e  ptiisent pas é g a 
lement p a rm i  les  f o rm é s  oU p a rm i  les  pratiqtiants de bon niyeaü.

R E P A R T I T I O N  DES  D IS C IP L IN E S  E X E R C E E S  E T  DES  
_______________D I S C IP L IN E S  D E  Q U A L I F I C A T I O N _______

G r o u p e s  de d isc ip l ines  (4)
D isc ip l ines
d 'e x e rc ic e

Disc ip l ines  
de formation

Disc ip l ines  
correspondant  aux 

titres sportifs

Groupe I 36, 7 42,4 65,4

Groupe II 20, 0 22,9 21, 1

Groupe  XII 34, 9 26, 7 12, 1

Gymnast ique volontaire 5, 1 5, 5 1 , 0

Activ ités  éducatiVes 3, 0 0,9 0,4

T O T A L 100, 0 100, 0 1 00 , 0

( i )  Cf.  Stapra 4 .2 .  L e s  p ro f i l s  d 'act iv ité pa r  discipline

L e s  t itres  n é c e s s a i r e m e n t  acqiiis en compétition c o r r e s p o n 
dent aux d isc ip l ines  dans le sque l le s  les actiVités de compétition sont 
les  plus développées  :

- les 2/3 des t itres  r e l è Vent donc des discip l ines  du groupe I : 
sports  d 'équipe ,  athlét isme, g y m n a st iq u e . . .

- 86 % ont été acquis  dans les d isc ip l ines  des deux p re m ie r s  
groupes  (groupe II : judo, sports  de combat, natation, tennis).

L e s  fo rm at ions  sont m ieux  répa rt ie s  pa r  com para ison  aVec la 
fréquence  de répart it ion  des d isc ip l ines  e x e rcée s .  En fait, les d isc ip l i 
nes de plein a i r  au sens la rg e  (natation, tennis, ski, Voile) et les d i s 
cip l ines  en déVeloppement rapide (judo, tennis, ski, Voile )  sont aussi  

fréquentées  en fo rmat ion  que les  discip l ines  de compétition.
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2. L ' e x e r c i c e  de la ou. des d isc ip l ines  de quali fication

Le  tatix d 'e x e rc ic e  de la d isc ip l ine  de qtialifi.cati.on d i f fère  nota
b lement selon qUe les r é fé r e n c e s  ont été acqu ises  pa r  la pratiqiie en 
compétition oU p a r  la  formation.

- la règ le  est qiie les  capacités  con f i rm ées  en compétit ion sont 
très  la rgem ent  titi l isées pa r  le pe rsonne l  d 'encadrem ent  dans ses  fon c 
t ions , soit que la pratique de bon niveaii oti de hatit n iVeaU con f i rm e la 
Vocation à e x e r c e r  dans la  discip l ine de p ré fé ren ce ,  soit qtie l ' a c q u i s i -  
tion de t itres confère  Une atidience aU sein dU cltib, vo ire  dans la d i s c i 
pline ;

- l 'acqtiisition d'txne fo rmat ion  spéc ia l i sée  ne se tradüit  pas  
n éce ssa i r em e n t  par  l ' e x e r c i c e  de la discip l ine aU moins  à titre de d i s 
cipline m a jeu re  dans les fonctions d 'e n c ad rem e n t . M a i s  ce la  ne s ign i 
fie pas potir autant qu ' i l  n 'y  ait pas de liens entre le choix de la f o r m a 
tion pa r  les in té re ssés  et l 'ut i l isation qu ' i l s  peuVent en fa i re  dans leur  
activité d 'encadrement .  Simplement, la discip l ine de fo rmat ion  n 'est  
pas exc lus ivement la discip l ine exe rcée .  En fait, des com plém entar i tés  
mult ip les  existent entre d isc ip l ines  suivant qu 'e l le s  se complètent dans  
les  méthodes d 'entra înement ou la pratique des b én é f ic ia i res ,  ou qu 'e l le s  
s 'exe rcent  à des sa isons  distinctes (hiver , é té ) .

On exe rce  dans sa spécia li té  de préd i lect ion,  et en fonction 
des t itres  acquis , lo r squ 'on  a pu en a c q u é r i r  ; et l ' a c c è s  aux fonctions  
d 'encadrem ent  p r iv i lég ie  les capacités  dém ontrées .  L ' a c c è s  à ces  fonc 
tions constitue de ce fait une sorte  de m a rc h é  interne d'autant plus s e g 
menté que la f i l i è re  de discip l ine se double d'une organisat ion fédéra le  
ou d'état  subordonnant les fonctions éducatives à une format ion  sp é c ia 
l i s é e .

P r è s  de 80 % des pe rsonne ls  d 'encadrem ent  de l 'échanti l lon  
ayant acquis  des r é fé ren ces  en compétition, exercent  dans la d iscip line  

correspondant  à leu rs  t itres sport i fs  :

^ 9 0  % en moyenne dans les sports  d 'équipe, l 'a th lét isme,  
les  sports  en sal le  autres  que le judo ;

^,80 % dans les  sports  de compétit ion correspondant  aux 
activités de plein a i r ,  ski, voile , équitation, cyc l i sm e  ainsi  
que le judo et les  sports  de combat  ;

C e  taux d 'e x e rc ic e  avois ine 75 % pour le tennis et 70 % pour  
1a. natation.
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P a r  contre, le taux d 'e x e rc ic e  tombe à 56 % pour les d i s c ip l i 
nes de fo rm at ion . Il sem ble  bien que la fo rmat ion spéc ia l i sée  ne se 
rédu ise  pas à une fo rmat ion  permettant d ' e x e r c e r  dans les domaines où 
la  p ro fe s s ion  est rég lem entée  tant pour  l 'encadrem ent  bénévole que r é 
m unéré .  E l le  est auss i  un moyen d 'ouvertu re  sur  d 'au tres  disciplines  
que la discip l ine de préd i lect ion.  Cette p lur id isc ip l ina r i té  a p p a r a î t d 'a i l -  
leutrs une constante des activités  de format ion  de plein a i r  et d'initiation.

Il est  intéressant  de ce point de vue de noter  l ' é c a r t  entre le 
taux d 'e x e rc ic e  de la  discip l ine de format ion te rm e à terme,  et le taux 
d 'e xe rc ic e  de la d iscipline de format ion dans le groupe de disciplines  

vo is ines  (nous appe l le rons  pa r  la suite ce taux, taux de correspondance ) .

L ' é c a r t  est  m oindre  pour  les sports  d 'équipe : 6 points
( respect ivem ent  66 % et 72 % ) .  Certa ins  de ces sports  sont très  o r g a 
n isés  et correspondent  à des s tructures  spéc ia l i sées  ou, aum o ins ,  don
nent lieu à une sector isat ion  pa r  d iscip line au sein des clubs.

Il est t rès  fo rt  pour les d isc ip l ines  du groupe II :

- éca r t  de 13 points pour  les sports  en sal le  (52 % et 75 %)  
qui semblent  en e u x -m ê m e s  constituer une fam i l le  ;

- m a is  surtout, écart  de 32 points pour  la natation (30 % et 
52 %)  et le tennis (53 % et 85 % ) ,  suivant qu'on cons idère  la pratique  
spéc ia l i sée  ou la prat ique a s soc ié e  aux d iv e r se s  activités de plein air .  
On voit bien là l 'u sage  moins  orienté v e r s  la compétit ion que v e r s  la 
pratique de ces d isc ip l ines  du groupe II ;

-  athlétisme et gymnastique p a ra is sen t  également as soc ié s  
dans la prat ique d'une part ie  du personne l  d 'encadrement .  Il f a Ut se 
r ap p e le r  ic i  le rô le  de format ion  de l 'a th lé t isme auprès  des jeunes  
ainsi  que de la gymnastique ;

-  l ' é c a r t  est  identique au sein des sports  de plein a i r  et des  
sports  d 'équipe (6 points).  M a i s  le taux de correspondance  est beaucoup  
plus fa ible  dans les  sports  de ple in  a i r  (46 % et 52 %) que dans les  
sports  d 'équipe (66 % et 72 %) en ra ison  m êm e  du ca rac tè re  plus s a i 
sonnier  ou plus périod ique des activités de plein a i r ,  a s soc iab le s  par- 
conséquent à d 'au tre s  prat iques.

Cette d ive rs i té  d 'u sage  des format ions  apparaft  nettement  
l o r squ 'on  cons idère  le domaine d 'act iv ité des béné f ic ia i res  de ces f o r 
mations.
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Quel le  que soit la  discipline de format ion ,  les  bén é f ic ia i res  
de ces fo rmat ions  se répa r t i s sent  dans les d i f férents  domaines  d 'act i r  
vités, indépendamment de la  discip l ine d 'o r ig ine .  M a is  cette d i spe rs ion  
est plus forte dans les  d isc ip l inés 'qu i  ont les  taux de co rrespondance  
les  plus fa ib les .

L e s  écarts  entre le p ro f i l  des activités  d 'encadrem ent  p a r t i cu 
l i e r  à une d iscipline donnée et la distr ibution p a r domaine d 'act iv ité  des  
bénéf ic ia i res  d'une format ion spéc ia l i sée  dans cette m êm e  d isc ip l ine  se 
manifestent essent ie l lement  à propos  des actions de fo rmat ion  des a d u l 
tes et des activités physiques et de plein a i r . L e  lien entre spécia l i té  de 
fo rmat ion  et spécia li té  d 'e x e rc i c e  est beaucoup plus lâche dans ces  deux  
domaines pr inc ipa lement  orientés v e r s  la prat ique d'une activité ph ys i 
que et la détente. L e s  activités  y sont moins  c i r co n sc r i t e s  à l 'u s ag e  d'une 
discipline pa rt icu l iè re ,  et les  acquis  de fo rmat ion  de la p lupart  des  
disc ip l ines  peuvent y t rouver  à s ' e x p r im e r .

Donc, suivant que l 'on examine les traits  dominants des ac t iv i 
tés d 'encadrem ent  dans les  di f férentes  d isc ip l ines  sport ives ,  ou bien le 
rô le  des r é fé ren ces  sport ives  acqu ises  en compétit ion pour  l ' a c c è s  aux  
fonctions d 'encadrement ,  ou bien encore l 'u s ag e  ou le deven ir  des f o r 
mations spéc ia l i sées  dans la  pratique du pe rsonne l  d 'encadrem ent ,  on 
n'évoque pas  d e r r i è r e  l ' idée  de spéc ia l isa t ion  une m êm e  réa l ité .

Ici com m e a i l l eu rs ,  l 'un i form ité  du langage util isé pour  iden 
t i f ie r  la prestat ion de se rv ice ,  l 'em p lo i  et la fo rmat ion  ( la  d iscipline  
sport ive )  constitue un masque  redoutable  des phénomènes d 'a justement  
qu ' i l  cherche à e x p r im e r  : on p a r l e  souvent d'une adéquation te rm e  pour  
te rme.  L e s  a s s im i la t ions  ainsi  opérées  sont pa rt icu l iè rem ent  abus ives  
ca r  le produit ou le s e rv ice  n 'es t  pas homogène selon le public qu ' i l  con 
cerne (cf. les  re lat ions  entre domaines  d 'act iv ité  et discip l ine (1). L ' e n 
cadrement d'une discipline se définit autant, sinon plus,  p a r  l ' e x e r c i c e  
d'une fonction que par  l ' e x e r c i c e  d'une d iscip l ine .  Enfin,  la  fo rmat ion  
spéc ia l isée  prend  pour support la prat ique d 'une discip l ine et se r é f è re  
plus aux techniques à connaître et à leu r  m ise  en pratique qu 'à  l 'u sage  
qu ' i l  est poss ib le  de fa i re  de ces connaissances  dans une situation d ' e n 
cad rem ent . c 'e s t  pourquoi il ne peut y a v o i r  de cor respondance  term e  
à terme entre d isc ip l ine  exe rcée  et d isc ip l ine  de fo rm at ion .

(1) P ag e  67"Modalités et domaines  d 'intervention pa r  groupe de d i s c i 
p l ines " .
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On ne saurait déduire sans risque, de la fréquentation des spé
c ia lité s  par un public de licen c iés , dontonne p ré c is e ra it  pas par a illeu rs 
ce qu 'il v ien t chercher dans la pratique d'une d iscip line, les besoins 
d 'encadrem ent et encore m oins les besoins en form ation  par sp éc ia lité .

I l  faut s 'in te r ro g e r  davantage sur les besoins du public, les 
fonctions d 'encadrem ent concernées et la  nature de la form ation  à d is 
penser à cet encadrem ent.

L 'enq iiê te  dU CEREQ notas apprend, si besoin était, qtie les 
com pétences acqtiises par la vo ie  des form ations spéc ia lisées  peixvent 
correspon dre , dans la pratiqtae des activ ités  d 'encadrem ent, à des lisa 
ges d ifféren ts . Deiix m odes de relations d istinctes s 'é tab lissen t ainsi 
en tre les form ations spéc ia lisées  et les activ ités  d 'encadrem ent.

A  / Une re la tion  de spécia lisation

E lle  est le fa it  de la com pétition et de la form ation  des jeunes 
dans une optique de com pétition  et se fonde sUr l'approfond issem ent et 
la m a îtr is e  de la technique, tant de la part des pratiquants que de l'en - 
çadrem ent.

L es  titu la ires  de form ations spéc ia lisées  des sports d'équipe 
et de l'a th lé tism e se consacrent essen tie llem en t à la com pétition et à 
la fo rm ation  des jetm es (réc iproqtiem ent 72, 5 et 8 5, 3 % ). La  m a jorité  
des b én é fic ia ires  d 'Une form ation  à des sports de p lein  a ir  oU aUx d is c i
plines de sports en sa lle  exercen t égalem ent leu r fonction dans la m êm e 
perspective  ( jUdo et sports en sa lle  54,8 %, natation 57 %, tennis 
57, 7 %, aUtres  sports de p lein  a ir  47, 1 % ).

I l  s 'a v è re  donc bien aventiareiix de décider qU'a p r io r i une d is 
c ip line est de com pétition  oii ne l 'e s t  pas ; ce rtes , i l  y a des fo rm es de 
p ratiqUes dominantes, m ais e lle s  ne sont pas exc liis ives ,

B / Une re la tion  d 'üsage oU d 'ü tilité

E lle  se fonde siir l'opportim ité  de t ir e r  parti de s a vo ir - fa ire  
techniqixes dans des sitiiations où l 'o b je c t if  n 'es t pliis la perform ance, 
m ais l 'a c t iv ité  sportive , et où la  technique constitiie essen tie llem ent 
Un m oyen iit ilis é  poUr Une fin a lité  qUi la dépasse : détente, p lein  a ir , 
anim ation, pratiqtie.
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L e s  béné f ic ia i res  de totite fo rmat ion  spécifiqtie interviennent  
dans des sitiiations d 'encadrem ent  qtii ne re lèvent  ni de la format ion ,  
ni de la compétition.

C e rte s ,  là encore ,  ces  conditions d ' intervention sont p lUs 
fréqtientes chez les  t i tu la ires  de fo rm at ion  à des sports  de plein a i r  
(2 6 % dans le cas de la natation, 3 6, 5 % dans celtii dU tennis, et 31 % 
dans le cas des au tres  sports  de plein a i r ) .  M a is  ceci  n 'empêche pas  
certa ins  fo rm é s  dans des sports  tradit ionnel lement pltis or ientés  Ve r s  la 
compétit ion de mettre  en pratiqiie leu r  s aVoir  dans des sitiiations d ' e n 
cadrement  aiitres qUe la  compétit ion oii la  préparat ion  à la compétition  
(dans 15,7 % des cas chez les fo rm és  des sports  d'éqiiipe dans notre  
échantillon, 9 ,3  % dans le cas  dû j Udo et des sports  de combat) .  L ' i n i 
tiation et le perfectionnement des adiiltes prend  le r e la i s  de la  c o m p é 
tition stricto sensü poUr le j Udo.

En définitive, la fo rm at ion  spéc ia l i sée  joiie alitant Un rôle  
d 'é la r g i s s e m e n t  des compétences  dU personne l  d 'encadrem ent  en géné 
ra l  qU'Un rô le  de format ion  de l 'encadrem ent  d'une discipline spécifiqiie.  
Cette fonction d 'é la r g i s s e m e n t  est d 'a Utant p lUs importante qUe les ac t i 
vités  d 'encadrem ent  ex e rc é e s  sont moins  d irectement  l iées  à la  c o m p é 
tition. L e s  f ront iè res  de d isc ip l ines  sont com m e tovites f ron t iè re s  des 
posit ions f r a g i l e s  dès qU'on sort  de la haixte compétition.

R E P A R T I T I O N  D E S  B E N E F I C I A I R E S  D E  F O R M A T I O N S  
S P E C I A L I S E E S  S E L O N  L E  D O M A I N E  D ' A C T I V I T E  D ' E N -  
_____________________C A D R E M E N T  E X E R C E ________________________

D isc ip l ines  
de formation

compétition
fo rmat ion

je Unes
fo rmat ion  

adiilte s
aiatres fo rm es  

d 'activ ités
T O T A L

Sports d'éqiiipe 49,8 22, 7 11,8 15, 7 100

Athlét isme 49,2 36, 1 4 ,9 9,8 100

JUdo & Sports de comb 24, 1 30, 6 36, 0 9, 3 100

Aiitres  sports en sal le 29, 9 38, 2 20, 6 11,3 100

Natation 27, 2 29,9 16,9 26, 0 100

Tennis 30,8 26,9 5,8 36, 5 100

Aütres  disciplines de 
plein a i r

26, 6 21, 5 20, 8 31, 0 100
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V - M O D ALITE S  D 'U T IL IS A T IO N  DES D IFFE R E N TS  PR O F ILS

Rappelons les six p ro f i ls  de base définis par leur caractère  
dominant d istinctif :

P r o f i l

1 sportifs  pratiquants (sans titre  ni form ation ) 3 5,7 % de l'échantillon
2 sportifs  de haiit niveau
3 b réVetés de spécia lité
4 monitetirs et a ides-m on iteUrs non bréVetés
5 monitenrs et a ides-m oniteurs brévetés
6 pro fesseurs , p ro fesseurs  adjt. et ass im ilés

12, 9 %
21, 3 %

6, 9 %
13, 2 %
10, 0 %

1. Caractér is t iques socio-dém ographiqiies des pro fi ls  sportifs 

du. personnel d 'encadrement

1.1. R épartition  par sexe et par âge

La  répartition  par sexe et par Âge des d ifféren ts p ro fils  est 
dans l'en sem b le  très  -voisine de la répartition  moyenne de l'échantillon  :

- les femmes sont cependant nettement moins nombreiises dans 
le profil 6 correspondant aux professeurs, professeurs adjoints et assi
m ilés ( P6  : H. 93 % / F. 7 %). E lles sont à l 'inverse plus nombreuses 
parmi les profils de moniteurs et aides-moniteurs (P4 : H. 80 % / F. 20 % 
P5 : H. 78 % / F. 22 %). Tous les autres profils , c 'es t-à -d ire  ceux des 
personnels qui n'ont pas disposé d'une formation sportive générale sont 
conformes à la moyenne de l'échantillon (H. 85 % / F .  15 %).

Du point de vue de l'â g e  (1), le p ro fil démographique est s im i
la ir e  d'un p ro fil à l'au tre  ; les seules varia tions concernent :

- la population âgée 0^50 ans plus nom breuse dans les p ro fils  
sans form ation  sportive généra le  (p rès de 20 %) surtout les deux p re 
m ie rs , c 'e s t -à -d ir e  les  s im ples pratiquants et les sportifs  de haut n i
veau (national ou in ternational). Cette tranche d 'âge est absente chez les 
p ro fesseu rs  et p ro fesseu rs  adjoints donc de form ation  plus récente ; la 
tranche des 1^40 ans est égalem ent moins im portante dans ce p ro fil ;

(1) Cf. annexe
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- les jeunes de moins de 25 ans, nettem ent plus nom breux chez 
les  m oniteurs b révetés et chez les  p ro fesseu rs  et p ro fesseu rs  adjoints 
(24,2 % -»  P5, et 21, 1 % -*P 6 ).

Les  m ieux fo rm és  sera ien t donc égalem ent plus jeunes en_____
moyenne et les sim ples pratiquants ou ceux qui n 'ont que leur t itre  s e 
ra ien t plus Sgés, qu 'ils  aient p e rs é vé ré  dans la pratique ou aient grav i 
l 'é ch e lle  des responsab ilités, on les re trou vera  dans les fonctions à 
dominante gestion (d irecteu r ou chef de s e rv ic e  des sports ). I l  y a là 
la trace d'nn m oiivem ent de re lèvem en t des ex igences de recriitem en t 
par Siiite dU développem ent des m oyens de form ation .

1. 2. P r o f i l  de qiiali.ficati.on sportive  et sitüation
pr o f e s s ionnelle

M ais c 'e s t  siirtoüt dans la sitiiation soc iop ro fess ion n elle  que 
se m arqiient le plUs les im plications des p ro fils  sportifs  dU personnel 
d 'encadrem ent.

Il y a, en e ffe t, Un lien  é tro it entre la sitiiation soc iop ro fess ion 
nelle  et les  p ro fils  de qUaH fication  sportive rep résen tés  par la natüre et le 
n iveaii de form ation  sportive généra le , l'acqü is ition  de ré fé ren ces  sp o r
tives  et la spécia lisation .

- L 'e x e r c ic e  de fonctions d 'encadrem ent aU t itre  de p ro fess ion  
principale ex ige des ré fé ren ces  et m ieux Une bonne form ation  sp o rtiv e .

L 'absence de ré fé ren ces  aUtres  qUe la pratiq iie ne perm et giière 
d 'a ccéd er à l'encadrem en t p ro fess ionnel ( 6 , 5  % des e ffe c t ifs  du p ro fil P I ) .

P a r  contre, la possession  de te lle s  ré fé ren ces  apparaît é g a le 
ment pro fitab le  qUe l qUe soit le iir  mode d 'acqu isition  : t itres  sportifs  de 
niveau, national ou m ieux international (22 % du p ro fil P2 ), form ation  
spéc ia lisée  dans une d iscip line (24, 6 % du p ro fil P3 ), ou form ation  géné
ra le  sportive, m êm e de niveau m odeste (28 % du p ro fil P4 ). M ais ces 
ré fé ren ces  ne constituent pas pour autant une garantie d 'accès  à de te l 
les  pro fess ions.

Le  lien  entre le p ro fil de qualification  et l 'e x e r c ic e  de fonctions 
d 'encadrem ent rém unérées devient évident lo rsqu 'à  une form ation  sp o r
tive  généra le s 'a llie  une form ation  spéc ia lisée  (45,3 % du p ro fil P5 ), ou 
lorsque cette form ation  généra le  est de niveau post-seconda ire  (35, 6 % 
du p ro fil P6 ).

On notera d 'a illeu rs  que pour ce d ern ier p ro fil le pourcentage 
plus é levé  de p ro fessionnels  déclarant une autre p ro fess ion  est en p a r 
tie  lié  au phénomène des détachements déjà évoqués.
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De la m êm e m an ière, l'absence de p ro fession  principale est 
d irectem en t c o r ré lé e  au niveau fo rm e l de qualification  sportive ; la 
co rré la tion  entre la diminution du pourcentage de personnel d 'en cad re
ment sans p ro fess ion  principa le  et l 'a cc ro issem en t du niveau de qua li
fica tion  est parfa item ent homothétique à l'in té r ieu r  de chacune des deux 
sous-populations : les titu la ires  d'une form ation  sportive généra le (P4, 
P5, P6 ) et ceux qui ne possèdent pas une te lle  form ation  (P I ,  P2, P3), 
ainsi, que le fa it appara ître le schéma c i-dessous.

PR O PO R T IO N  DE PE R SO N N E L D 'E N C A D R E M E N T SANS 
PROFESSION P R IN C IP A L E  SELON L E  P R O F IL  DE 
 _______________________ FO R M ATIO N

En fait, dans les deux sous-populations de l 'échantillon, une 
fraction  importante des sans pro fess ion  principale est constituée d 'é 
tudiants.
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P R O F I L S  D E  Q U A L I F I C A T I O N  S P O R T I V E  E T  
S I T U A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E _________

P ro f i l
Encadrem ent  à t i 
tre de p ro fess ion  

principale

E x e r c i c e  d'une 
autre p ro fess ion  

principale

Absence  
de p ro fess ion  

princ ipa le
T O T A L

P I 6, 5 67, 0 25, 5 100

P2 22, 3 61, 7 16, 0 100

P3 24, 6 58, 7 16, 7 100

P4 28, 0 50, 0 22, 0 100

P5 45, 3 40, 0 14, 7 100

P6 35, 6 52, 1 12, 3 100

2. Conditions d 'em p lo i  et qiialification

2. 1. L 'e n c a d re m e n t  sport i f  à titre de p ro fes s ion  
pr inc ipa le

L ' e x e r c i c e  de fonctions d 'encadrem ent  sport i f  à titre de p r o 
fe ss ion  pr inc ipa le  est l ié  a s s e z  étroitement au p ro f i l  de qiialification  
sport ive.  Sans qu.e cetix -c i  ag issent  de m an iè re  excltisive, le c a r ac tè re  
re lat i f  des pro f i ls  p a r  rapport  à l ' e x e rc i c e  d'tine p ro fess ion  d ' e n c a d r e 
ment des activités  physiques et sport ives ,  en dehors  du m i l ieu  sco la i re  
ou administrat i f ,  s ' a v è re  suf f isamment homogène et m arqué  au sein de 
l ' échantil lon,  pour ne pas tenir  au h asa rd  d'une distr ibution.

2 .2 .  L a  rémunérat ion  et le bénévolat

P a r - d e l à l ' e x e r c i c e  de fonctions d 'encadrem ent  à titre de p r o 
fe ss ion  pr inc ipa le ,  il existe éga lement une relation m arquée  entre les  
pro f i l s  de qualif ication sport ive et l 'o c t ro i  de rémunérat ions  in tég ra les  
ou part ie l les .
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L e s  p ro f i l s  se partagent de ce point de vue en t ro is  groupes  :

- le pe rsonn e l  d 'encadrem ent  qui n 'a  comme ré fé rence  qu'une  
pratique sport ive ( P I )  est quasi  exc lusivement bénévole  (37 % 
de bénévo les ,  9, 6 % rém unérés  en totalité ou part ie )  ;

-  le second groupe se partage  à ra ison,  approximativement,  de 
l/3 r ém u n é ré s  et 2/3 bénévoles  ; il s ' a g i t - l à  encore de prof i ls  
P2,  P3 et P4  présentant des r é fé ren ces  plus p r é c i s e s  quel  
qu'en soit le mode d 'acquis it ion  (titres, fo rmation spécia l isée  
ou début de fo rmation généra le  sport ive )  ;

- le d e rn ie r  groupe,  m a jo r i ta i rem en t  rém unéré  (à 50,5 % pour  
le P5  et 57,2 % pour  le P6 ) ,  concerne les  p ro f i l s  présentant  
les  ré fé ren ces  les  plus complètes  ou de m e i l l eu r  niveau.

On r a p p e l l e r a  que le c l ivage a insi  opéré  ne co rrespond  pas à 
des d i f fé rences  d 'âge  des détenteurs des d ifférents  p ro f i ls ,  b ien au con
t ra i r e .  L e s  populations des p ro f i l s  P5  et P 6  de l 'échanti l lon sont plus 
jeunes  (1). C e l l e s  du p ro f i l  P I  et P2 sont nettement plus âgées .

Tout se passe  com m e si pour  s 'a t tacher  de bons " p r o f i l s "  il f a l 
lait y mettre  le p r i x . C ec i  doit d'autant plus être souligné que 1a. relation  
entre bénévolat,  rémunérat ion  et fonctions occupées est moins nette que 
ce l le  existant entre les  p ro f i l s  et ces m êm e s va r iab le  s et que nous le v e r 
rons plus loin. P r o f i l s  et fonctions sont loin d 'avo i r  des re la t ions exc lu 
s ives .

C e r t e s ,  les  fonctions de consei l  technique sont rém unérée s  
pour p rès  des 3/4 des t i tu la ires ,  et ce l les  de responsab les  techniques  
pour  p r è s  de la  moit ié. A  l 'opposé ,  les  fonctions d 'init iateur et d 'a id e - 
moniteur  sont plus ra rem e n t  r ém u n é rée s  : 17, 6 % a lo r s  que 30 % des  
entra îneurs  le sont dans l 'échanti l lon, et 35 % des d i rec teurs  et re spon 
sab les  de s e rv ic e  de sports .

(1) Cf. supra  V - 1.1. - Répart it ion des p ro f i l s  pa r  sexe et âge.
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R E P A R T IT IO N  DES P R O F ILS  ET FO N C TIO N  
_____________ SELO N LE  S T A T U T  ______

P ro fils Bénévoles Rém unérés T otal Rém unérés B énévoles F onction

P I 86, 9 9, 6 100 (* ) 72, 5 27, 5 C on se ille r  techn.

P2 63, 8 33, 0 100 48, 1 50, 6 Responsable "

P3 65,8 30, 3 100 35, 7 63, 3 D irec teu rs

P4 64, 0 36, 0 100 29,4 66, 7 Ent rafneurs

P5 45, 3 50, 5 100 17, 6 78, 7 A id es  -m oniteurs

F6 37, 0 57, 2 100

( i )  y com pris les  NR.

2. 3. Bénéyolat et conditions con tractiie lles

Ce rapport p ré fé ren tie l entre bénévolat/rém unération  d'une 
part, et p ro fil de qtiali.ficati.on sportiVe oU fonction d 'encadrem ent, 
d 'antre part, s 'accom pagne de conditions con tractiie lles  fa Vorab les 
aUx non bénéVoles.

La  d ifféren ce  ne se fa it pas dans le  lien  contractiie l, entre 
les  personnels d 'encadrem ent et le  cltab oU la c o lle c t iv ité  qtii les  em 
ploient : bénévoles et rém unérés ont des liens perm anents ou durables 
avec leu r cltib, généralem ent non fo rm a lis és  lo rs q t i 'i l  s 'a g it de béné
vo les  (occiipation oU contrat de tra va il pltirianniiel oU sans lim ite  de 
temps p réc is é e ). P o m  chaqtie statiit, les  2/3 des personnels de l'é ch an 
tillon  sont dans cette sittiation.

P a r  contre, la  d iffé ren ce  est profondém ent m arqtiée par le 
temps consacré atix fonctions d 'encadrem ent par les  personnels recrti- 
tés par les  organ ism es sotis statüt de bénévolat ou. avec ime rém im éra - 
tion m êm e p a r t ie lle .

R ares  sont les  bénévoles qUi ont une a c tiv ité  d 'encadrem ent à 
tem ps com plet (6 %). P a r  contre, la grande m a jo r ité  (65 %) des p e r 
sonnels rém unérés sont dans ce cas. En Oiitre, ils  constitvient l 'e s s e n 
t ie l du personnel à tem ps com plet dans l'échan tillon  (82, 3 %) a lo rs  qUe 
les  bénévoles regroiipent poUr le Ur part 80 % des personnels de l'é ch an 
tillon  occiipés à tem ps p a rtie l (1).

(1) On se rep o rte ra  à la  1ère partie  - II. 2. Statüt du. personnel d 'en ca 
drem ent.
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3. P r o f i l s  de quali fication sport ive et fonctions d 'encadrement

Le  monde de l ' encadrem ent  sport i f  appara ît  t rès  d ive rs i f i é  à 
t r a v e r s  notre échantillon. L e s  statiits oti l e s  positions se sont a v é ré s  
c o r r é l é s  avec les  p ro f i l s  de qtialification oU les  fonctions d 'e n c a d r e 
ment occtipées lorsqtie chaqtie v a r iab l e  a été étudiée isolément.

M a is  la population des différents  p ro f i l s  de qualif ication s p o r 
tive se répart i t  dans des proport ions  g loba lement a s s e z  vois ines entre  
l e s  cinq fonctions distinguées. I l  n 'y  a donc pas de correspondance  terme
à te rm e  entre un ou p lu s ieu rs  p ro f i l s  de quali fication sportive et des______
em p lo is  ou fonctions d'un type donné. On n 'o b se rve  pas un mode d 'accès  
exc lu s i f  pour une fonction donnée. Cec i  ne signifie pas pour autant l ' a b 
sence de politique de recrutement ,  ni la négation de rapports  p r é f é r e n 
tie ls  avantageant certa ins  p ro f i l s .  Nous avons déjà  eu des témoignages  
de cette politique de rec rutem ent  à t r a v e r s  l 'étude des rapports  entre 
p ro f i l s  de quali fication, statut et conditions d'emploi. (1).

3. 1. L a  répart it ion  des fonctions au sein de la popu
lation évolue selon le p ro f i l  cons idéré

L a  part  des fonctions d 'encadrem ent  h ié ra rch iques  et pédago 
giques ,  con se i l l e r s  techniques et re sponsab le s  techniques, s 'acc ro î t  avec  
le n iveau de quali fication, se lon une part it ion que nous avons déjà s igna 
lée en t ro is  groupes  :

- la population de p ro f i l  P I  ( les  s im p les  prat iquants) chez laquel le  
ces fonctions sont quasiment absentes (6,2 %) ;

-  la  population P2 ,  P3 et P4  présentant des ré fé ren ces  de qua 
li ficat ion dont p rè s  de 20 % exercent  dans ces  fonctions ;

- et les populations P5 et P 6  dotées d'une formation généra le  
approfondie ou d ive rs i f i ée  dont 2 5 et 30 % occupent de tel les  
fonctions.

A  l ' i n v e r s e ,  les  fonctions de te r ra in ,  encadrement des groupes  
ou fo rm at ion  des pratiquants : entra îneurs ,  moniteurs ,  init iateurs,  a id e s -  
m oniteurs ,  diminuent p a ra l lè lem ent  avec l 'augmentation du niveau de 
quali fication, et ceci  de m an iè re  homothétique au sein de la s ou s -p op u la 
tion des t itu la ires  d'une format ion  généra le  sportive d'une part , et de 
ceux qui n 'en ont pas bénéf ic ié  d 'autre  part , reproduisant  en cela  un 
schém a de re la t ion que nous avons dé jà  rencontré.

(1) cf. Supra  les  pa ra g rap h e s  précédents  III 1.2. - III 2 .2 .  et III 2.3.
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P A R T  DES  F O N C T I O N S  D E  T E R R A I N

C e s  fonctions de t e r r a in  restent m a jo r i t a i r e s  dans chaqtie p r o 
fi l.  L 'am enii isement  de la  part  des fonctions d 'entrafnei ir  d' im p ro f i l  à 
l 'avitre est tovitefois moins  m a r q Ué qUe celüi. des fonctions d ' a i d e s -m o n i -  
teUrs  . C 'e s t  d 'a i l le i i r s  la  r a i son  dU p a ra l l é l i sm e  des deUx schémas  
de re la t ion p ro f i l  de qiialification sport iye - fonct ions  de t e r r a in  étüdiées  
ici,  et, p ro f i l  de qiialification et importance des sans p ro fe s s ion  p r i n c i 
pale

R E P A R T I T I O N  D ES  F O N C T IO N S  P A R  P R O F I L  D E  
____________ Q U A L I F I C A T I O N  S P O R T I V E _________________

----------P r o f i l s
Fonctions ——

P I P2 P3 P4 P5 P6

Direc te i i rs 8, 0 6,4 8 ,4 - 6, 3 11, 0

C o n se i l l e r s  techniqties 
R esponsab les  techniqiies

J  6,2 20, 3 18, 7 20, 0 24, 7 29, 1

Entrafnei irs  ) 85,8 73,4 76, 1 80, 0 69, 5 58,9

A ides -mon ite i irs  ( i )  j (26,9 ) (12 ,8 ) (14 ,2 ) (22 ,0 ) (14,7 ) ( 6 ,8 )

T O T A L 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

( i )  entre ( ' ) = % d 'a ides -m on ite i i r s .
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S ' i l  existe Une certa ine tonalité des fonctions occUpées selon 
le p ro f i l  de qiialifi.cati.on, cec i  r e lève  moins d 'ex igences  d 'a ccès  qUe de 
pratiqiies  de recrvxtement p ro p re s  aux d i f férents  "em p loyeUr s ", L e s  
concurrences  entre p ro f i l s  ne se font pas en effet sUr un m arché  la rg e  - 
ment oiivert et conciir rentie l.  L e  m a rc h é  dU trava i l ,  si on petit Uti.li.ser 
ce t e rm e  potir l ' e n s e m b le  dU pe rsonne l  de recri itement, ne se segmente  
pas  pa r  qiialification et fonction, i l est t rès  " in t e r n a l i s é " . Il se fait en 
grande part ie ,  011 toUt avi moins  poUr le pliis grand nom bre ,  par  r e c r U- 
tement aU sein des pratiqiiants, vo i re  des m e m b re s  dû ch ib .

C e s  prat iai ies  sont inscr i tes  tant dans le s  conditions d 'emplo i  
dû personne l  rémvméré (1) qUe dans le s  politiqiies dU recri itement d 'e n 
sem ble .  E l l e s  t r an spa ra is s en t  nettement dès qUe l 'on  gomme l 'e f fe t  de 
la  var iat ion  des ef fect i fs  p a r  p ro f i l  ail sein de la  population échantillon.  
Sqüs  cette condition se dess inent les  traits  dominants dU p ro f i l  de qUa l i - 
f ication attachés à chaqiie fonction et les  p r é fé r en ce s  m arqüées  par  
çeUx qUi effecttient les  recri i tements.  Ces  p ré fé ren ces  j o Uent, soit 
dans la l imite des poss ib i l i té s  internes a U clüb en r a i son  des prat iques  
de promotion, soit en fonction de la politiqiie de formation de son propre  
encadrement,  soit enfin en fonction d'iine po li t iqUe de recri itement d é l i 
bé rém ent  oiiverte sUr l ' e x té r ie i i r  et s'appvtyant poUr part ie a U moins, sUr 
des moyens contractiie ls  pltis exp licitesdiéfimssant les  conditions de t r a -  
va i l  et de rémvmération.

3.2 .  Il est intéressant  de noter a lo r s  la co-occt irence  
des p ro f i l s  de qiia lif ication p ré fé ren t ie l s  dans Une fonction avec,  d'iine 
part ,  la  poli t iqUe contractuelle  süivie,  l ' im portance  du recovirs à l ' e n 
cadrement  p ro fes s ionn e l  et, d'a iitre part ,  la  fo rmat ion sportive s p éc ia 
l i sée  ovi géné ra le  acqi iise .

- L e s  co n se i l l e r s  techniqUes ont Une formation sportive d i v e r 
s i f iée .  U s  cinrmlent soUvent fo rmat ion  généra le  et formation spéc ia l isée .  
Ce sont moins des pratiqviants m êm e s ' i l s  ont glané qUelqUeB titres  a U cotiri 
de letir c a r r i è r e  ; l e Ur fonction est d 'o r g a n i s e r  et d 'an im er  le s  activités  
sport ives  à p a r t i r  d 'Une connaissance approfondie des techniqiies et de 
l e Ur  pédagogie  d 'où  la pa r t  re la t ive  m a r q Uée des p ro f i l s  P3, P4 ,  P5 et 
P 6  dans cette fonction aU détr iment des prat ic iens  (P2 et sUrtoUt P I ) .
I ls  sont sé lectionnés, recri i tés  et rémvmérés  en fonction de le i i rs  r e s 
ponsabi l i tés  pa r t i cü l i è re s  ; i ls exercent  essent ie l lement  à titre de p r o 
fess ion. p r in c ip a le .

(1) Cf. Siipra - p a ra g rap h e s  précédents  III - 1 .2 . ,  III - 2. 2. , III - 2. 3.
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- L e s  r e sponsab le s  techniqties qUi. ont des fonctions Un peU 
éqtiivalentes dans Un domaine sport i f  daVantage c i r co n sc r i t  à Une d i s 
cipline dominante sont siirtout des animatevirs pédagogiqi ies . I ls  ont 
des responsab i l i tés  p r inc ipa le s  dans la  m ise  ail point et le contrôle  des  
p ro g r a m m e s .  L e s  p r é fé r en ce s  re la t ives  de recri i tement sont a i i s s i t r è s  
m arq i iées ,  soit Ve r s  le s  p ra t iqUants de haiit niyeaü (national oU in te rn a 
tional) ,  soit d irectement aUp rè s  des cad res  possédant  Une fo rm at ion  
généra le  sportiye approfondie (p r o f e s s e Urs  et p r o f e s s e u r s  ad joints ) .
Tovis al l ient  ces t itres  oU cette fo rmat ion  généra le  à des fo rmat ions  
spéc ia l i sées  (60 % d 'entre  eUx ont acqiiis de te l les  fo rm at ions ) .  C o r o l l a i -  
rement  à la giial ification e x i g é e , l e Ur statixt est appUyé star des p r o p o s i 
tions contractiie lles : p r è s  de la  moit ié de l 'échanti l lon  bénéf ic ie  d'vme 
rémunérat ion  aU moins pa rt ie l le  et 30 % exercent  à titre de p ro fe s s io n  
princ ipa le .  L à  encore  les  p ro f i l s  de s imple  pratiqiiant, sans être excliis  
potir les  ra isons  d'atitorecriitement de nombretix o rg an ism es ,  sont peU 
p r i sé s .

" L e s  d irecte i irs  de centres  et chefs de s e rv ic e s  oti r e s p o n s a 
b les  de gestion, dvifait de l e Ur fonction moins techniqiie, ont des p ro f i l s  
de recri itement t rès  contrastés .  I l  s ' a g i r a  de s im p les  pratiqiiants m êm e  
non titrés  oii, à l ' in Ve r s e  de personne l  de bon niVeam de format ion  géné  
raie  sportive. 50 % d 'entre  eux ont quand m êm e  bénéf ic ié  d'vme f o r m a 
tion, sport ive ; i l  s 'ag it  donc soiivent d 'anc iens  p rat ic iens  (cf. la  p résence  
d'tine popiilation âgée  dans le p ro f i l  P l ) .  P I üs  dU 1/3 exercent  leiir fonc 
tion à titre de p ro fe s s ion  pr inc ipa le  (36 %). L a  sé lect ion  sem ble  bien  
s 'o p é r e r  sUr des c r i t è r e s  de pe rsonna l i té , soit à la siaite d'iine promotion  
plUB oU moins lentë à l ' in té r ie i i r  m êm e  de l ' o r g a n i s m e , soit en fonction 
de t itres  garant issant  l'aptitvide a Ux  tâches d 'o rgan isa t ion  et de gestion  
avec ce qUe ce la  impliqvie de re lat ions  avec les  adhérents ,  l ' encadrem ent  
oU les  o rg an ism es  ex té r ieu rs ,  fédérations,  co l lect iv ités ,  a d m in i s t r a 
tions.

- L e s  fonctions d'entrafneiir  et moniteiir se fondent davantage  
sUr la  pratiqiie, m a is  cette fois poUr des r a i son s  techniques, cette p r a -  
tiqiie est soixvent sanctionnée pa r  des t itres. E l l e  est accompagnée  g é n é r a 
lement d'vme fo rm at ion  sport ive spécifiqiie (47 % ) , oti dans des proport ions  
pliis fa ib les  d 'Un débiit de format ion généra le  sport ive (28 %). Ces  deUx p o Ur -  

centages  sont d 'a i l le i i r s  pa rt ie l lement  ciimiilatifs en ra ison  des pro f i ls  
pré férent ie ls  ( P l ,  P2, P 4 )  la pratiqvie de la rémvinération devient plUs 
m arg ina le  ^ 3 0 %  et la p ro fess ionnal isat ion  p lUs exceptionnelle  (16%).  
C 'e s t  donc bien le domaine de la pratiqvie sn r  le t e r ra in ,  les r e s p o n s a 
b i li tés  pédagogiques  essent ie l les  étant a s s Urée s  a U niveaii des r e s p o n s a 
b les  techniqUes oU des conse i l l e r s  techniqiies.
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- Enfin l es aides moniteurs qui r elaient l'encadrement techni
que ou pédagogique auprès des groupes sont aussi essentiellement des 
pratiquants. L e  p ro fi l  préférentie l est un profil a minima. de pratiquant 
essentiellement sans titre (P I )  avec, parfois, une formation spécialisée 
(P3) 1/3 d'entre eux en ont bénéficié. Ceux qui ont un titre accèdent de 
manière pr iv ilég iée  aux fonctions d'entralheur ou moniteur. Il s'agit en 
fait d'une situation d'attente rarement rémunérée (18 %).

Sans être absente des fonctions de terrain, la formation spé
cialisée n'apparaît pas la règle. Les recrutements s'opèrent parmi les 
pratiquants, et la progression de la ca rr ière  dépend finalement plus 
des titres que de la formation spécia lisée. C e lle -c i répond cependant 
à des exigences de progression dans la pédagogie des actions. Mais 
les sauts qualitatifs (responsables techniques vo ire  conseiller s technique s) 
s' opèrent davantage sur des titres ou une solide formation de base.

La formation spécialisée apparait donc comme une condition 
de ca rr iè re  nécessaire mais non suffisante dès que les responsabilités 
s 'accroissent surtout si on propose en conséquence une rémunération 
ou si les intéressés souhaitent exercer leurs fonctions à titre de pro
fession principale.

On notera pour confirmer ce dernier point que la formation 
sportive est nettement plus fréquente voire de règle pour le personnel 
d'encadrement professionnel (1).

PROPORTION DE T ITULAIRES D'UNE FORMATION SPORTIVE 
SPECIALISEE (FSS) OU GENERALE (FSG) SELON LE STATUT

Situation professionnelle FSS FGS dont FGS 
niveau professeur
ou profes seur adjoint

Encadrement exercé à titre de profession 
principale

70 % 51, 6 % 18, 6 %

Exercice d'une autre professionprincipale 42, 7 % 24 % 9 %

Sans professionprincipale déclarée 37 % 24 % 6,8 %

J— -*dont étudiants 40 % 20 %

(1) La réglementation actuelle en fait une obligation générale de principe, 
et largement une règle pratique depuis la parution des décrets d'appli
cation de la loi de 1963 - dans la plupart des disciplines. La popula
tion échantillon représente cependant une amplitude d'âge qui fait 
échapper une proportion importante des individus de l'échantillon à 
cette obligation générale récente.
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4. P r o f i l s  de qiialification sport ive et activ ités  d 'encadrem ent

C om m e poUr les  fonctions, les p r o f i l s  de quali fications s p o r 
tives  sont présents  dans toiites les  fo rm es  d 'act iv ités  et toUs les  g r o u -  
pes de qiialification, m a is  Un certa in  nom bre  de relations appara is sen t  
qUi m a r q Uent des af finités re la t ives  pliis fortes  poUr certa ins  p ro f i l s  
Süivant le domaine d 'activ ité et les fo rm es  et modal i tés  d 'intervention  
qui lui sont l iées ,  ou les  groupes  de d isc ip l ines  tels  qu ' i l s  ont été 
répart is  p récédemment .

4. 1. Dom aines  d 'activ ité  d 'encadrem ent  et p ro f i l  de
quali fication sport ive

Il n 'y  a pas d 'e f fet  su r -d i f f é renc ia teur  du domaine p a r  rapport  
au p ro f i l  de quali fication sport ive dans deux cas  :

- tous les  p ro f i l s  sont présents  chez les  cad res  occupés à des  
activités  ayant pour  finalité la  compétition, dans une proport ion  vois ine  
de leur  poids re la t i f  dans la population échantil lon ;

- de la  m êm e m an iè re  chaque domaine d 'act iv ité  : compétition,  
formation  enfants, fo rmat ion  d 'adultes  et de cad res  ou les  autres  fo rm es  
de prat iques  occupe une proport ion  vois ine de p r o f e s s e u r s  et p r o f e s 
seurs  adjoints.

Dans  ces deux exem ples  on est en p résence  d'une sorte de 
taux structure ls  plus l iés  à des polit iques  géné ra le s  de recrutement,  
et à la capacité des o rg an ism es  à p r o p o s e r  des conditions contrac tue l 
les  pa r t icu l iè re s  ou au contra ire  à la nécess i té  d 'au to rec ru te r  pour  des  
ra isons  de loca l isation,  des contraintes f inanc ières  ou une volonté  
plus politique de promotion et de cohésion interne.

L e s  autres  domaines  occupent un pe rsonne l  d 'encadrem ent  
re lat ivement plus typé :

- la  fo rmat ion  des enfants s 'appuie davantage sur le s  p ro f i l s  
de pratiquants de tous n iveaux ( P l .  P2 )  éventuel lement confortés pa r  
des formations spéc ia l i sées  (F3).  I ls font une la rge  p lace aux p r a t i 
quants non titrés  qui fournissent  le nom bre  de répétiteur s néces s a i r e  ;
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- la  fo rmat ion  d'adtiltes et de cad res  s'apptiie pltis d irectement  
sUr les  t itu la ires  d'ime fo rmat ion  spéc ia l i sée  (P3, P5, P6 ) ,  en con fo r 
mité re la t iVe stir ce point a Vec les  règ lem ents  pro fess ionne ls  011 d'état,  
m ais  atissi siir l e s  pratiqtiants de haiit niVeaU (P2 )  ;

- le s  aü tres  f o rm e s  de pratiqties l iée s  à l 'encadrem ent  des  
activ ités  de l o i s i r s  et de plein a i r  occtipent Une proport ion  re la t iVe 
p lUs importante de bén é f ic ia i res  de fo rmat ions  généra les  sport ives  
de n iveaux re la t ivement  modestesm a is  généra lement  accompagnées  
de format ions  s p é c ia l i s é e s .

Une sorte de gradat ion appara ft  a insi  dU recri itement de p r a -  
tiqviants en aUt o r e c r Utem ent , à la  fo rm at ion  spéc ia l i sée ,  as soc iée  en-  
suite à Une fo rm at ion  généra le  sport ive se lon qUe l 'on  passe  de la f o r 
mation des enfants, peUt - ê t r e  moins  techniqiie, à la fo rmation des 
ca d re s  et des adtiltes et atix pratiqties hors  compétit ion nécessitant  
Un plüs la rge  éventai l  de d isc ip l ines  à p ropose r .

R E P A R T I T I O N  D ES  P R O F I L S  D E  Q U A L I F I C A T I O N  P A R  D O M A I N E
D ' A C T I V I T E S

P ,  P 0 P„ P r P .  T O T A L
2 3 4 5 6

Compétit ion

Fo rm at ion  enfants

Fo rm at ion  adiiltes  
et cadres

A titre s fo rm es  
d 'activ ité

18,8 18,5 16,6 10, 6 20,7

22,0 2 3 ,6  16,8 7,2 16,6

7,2 2 1 , 1 15,8 7,2 2 6, 7

6,1 13,9 6,1 12,7 45 ,5

Répart it ion  moyenne 16,6  20,2 15,1 9 ,1  23, 3

14,7 100

15,8 100

17,9 100

15,7 100

15,8 100
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De  ce fait la  distr ibution des p ro f i l s  p a r  d isc ip l ines  est t rès  
hétérogène et il ne sem ble  pas poss ib le  de fa i re  un lien d i rect  entre  
l ' encadrem ent  d'une discip l ine donnée et l 'e x igence  d'un p ro f i l  d ' e n c a 
drement bien que certa ins  p ro f i l s  soient quasi  absents dans certa ines  
discip l ines  et re lat ivement abondants dans d 'au tres .

L e s  re lat ions  entre p ro f i l s  de quali fication sport ive et d i s c i 
pline sont t rès  com plexes  et, en fait, m éd ia t isées  pa r  les  fonctions et 
f o rm es  d 'activ ités  qui sont e l l e s -m ê m e s  c o r r é l é e s  com m e on l ' a  vu 
à la nature des d i s c ip l in e s . On ne saurait  donc a p r i o r i  f a i re  dépendre  
le développement d'un p ro f i l  de l 'évolut ion d'une d iscipline p a r t i c u l i è r e .

On peut toutefois noter certa ins  traits  g é n é ra u x :

-  l ' im portance  de la  p lace des prat iquants d'une m an iè re  généra le  
dans le p ro f i l  du pe rsonne l  d 'encadrem ent  des sports  d 'équipe ,  des sports  
en sal le  et des sports  de plein a i r  y com pr is  tennis et natation. Ce
qui revient à soul igner  la  prat ique de l 'au to rec ru tem ent  dans ces d i s 
c ipl ines .

M a is  des ex igences  com plém enta i re s  atténuent la rgem ent  ce 
trait  commun te l les  :

- l 'appoint  de t itres  et de formation spéc ia l i sée  (P2, P3 ,  P5 )  
pour les sports  d 'équipe compense la  lé gè re té  des p ro f i l s  les  plus n o m 
breux. ( P I  31 %);

L 'e x ig en ce  de t itres  m a is  auss i  de fo rmat ions  géné ra le s  pour  
l 'encadrem ent  et l 'an imat ion  pédagogique (P4 ,  P5 )  et pour les  sports  en 
sal le  (judo et sports en sa l le )  :

- la pratique ne suffit pas davantage pour le s  sports  de plein  
a i r  y com pr is  le tennis, t i tres  et fo rmat ions  spéc if iques  constituent
la dominante. C ' e s t - à - d i r e  soit la  po sse s s io n  d'un bon niveau et/ou 
d'une format ion  spéc ia l i sée  (tennis ), soit l 'a cqu is i t ion  de format ion  
s p é c ia l i s é e . Cec i  contribue à exc lu re  ou tout au moins à rendre  moins  
fréquents dans ces d isc ip l ines  les p ro f i l s  relevant de la s imple  pratique  
sauf  pour une part ie  des activ ités  de natation.

4. 2. P r o f i l s  de quali fication sport ive et d isc ip l ines
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- A th lé t ism e et gymnastique, d isc ip l ines  pa r fo is  complémentair  

r e s  dans le u r  usage  éducati f reposent plus la rgem ent  sur  des pro f i ls  de 
fo rm at ion  spécif ique ou généra le  que sur  des p ro f i l s  de pratiquants non 
f o rm é s  dans ces d isc ip l ines .

- L e s  autres  activités  p a r t icu l iè re s  : gymnastique volontaire  
ou le s  autres  prat iques  d 'éducation physique co rpo re l le  ou artistique  
sont moins entre les  m ains  d'un encadrement doté d'une prat ique anté
r i eu re  que d'un encadrement  f o rm é  aux  activités  sport ives  sans qu ' i l  y 
ait ic i tou jours  de l ien  d i rect  entre d iscipline de formation et les  a c t i 
vités e n c a d r é e s .

Il  résu lte  de ces var iat ions  par  d isc ip l ines  que les trois  groupes  
pr inc ipaux  de d isc ip l ines  distingués en cours  d'étude occupent dans 
l 'échanti l lon  une population d 'encadrem ent  de p ro f i l  part icu l ie r .

L e s  d isc ip l ines  du groupe I or ientées  v e r s  la compétition, c o m 
me les  d isc ip l ines  dites de plein a i r  du groupe III, sont pour les  2/3 en 
ca d ré e s  p a r  un pe rsonn e l  de prat iquants. P o u r  le groupe I ce sont quasi  
exc lus ivement  des pratiquants sans formation spéc ia l i sée .  Ces  d i sc ip l i 
nes ont au s s i  des taux d 'encadrem ent  élevés .  E l l e s  font appel à du p e r 
sonnel d'appoint (d 'où l ' im portance  des p ro f i l s  1. 31%). A u  contraire,  
le s  cad res  du ple in a i r  sont la rgem ent  t itu la ires  de formations  sp éc ia 
l i s é e s ,  et moins  souvent des prat iquants "p u r s " .

L e s  d isc ip l ines  du groupe II plus d i r igées  v e r s  l 'apprent issage  
des techniques util isent davantage, soit du personnel  de haut niveau s p o r 
tif, soit du pe rsonne l  ayant une format ion complète (généra le  et spéc i f i 
que).
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C e s  traits  sont encore  accentüées potir les acti-vités part ictN  
l i è r e s  gymnast ique  Volontaire et acti-vités pédagogiques  pulsqtie setile-  
ment le l/3 de l 'encadrem ent  est constitüé de "prat iqi iants" .

R E P A R T I T I O N  D ES  P R O F I L S  P A R  G R O U P E  D E  D I S C I P L I N E

G I 

G II 

G III

Act iv ités  p a r t i 
cu l iè res

31,0  15,5

21,3  

16, 5

13, 6

20, 7

9,2  

8 , 6

P 3 P 4
P

5 P 6
T O T A L

18, 1 6,7 16,9 11,6 — >100

14, 7 5, 0 19, 1 19,4 ----- >100

39,3 8,0 12, 8 14, 0----- *100

n , 5 20, 1 20, 8 25, 2 — *100

E nsem b le 23,9  14,3 22,5  7,9 16,6 14,8  >100
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VI - PROJETS DE FORMATION ET PERSPECTIVES PRQFESSION- 
NELLES

U nous a semblé intéressant de profiter de cette enquête pour 
fournir quelques éclairages sur les perspectives du personnel d 'enca
drement interrogé, dans le domaine de la formation et par rapport à 
l 'em ploi. De telles indications avaient en outre l'in térêt de savoir dans 
quelle mesure la situation décrite et analysée se projetait ou non dans 
l 'aven ir immédiat.

I j  - LES PROJETS DE FORMATION

La formation continue et l'amélioration constante de la q u a l i f i 

cation constituent une préoccupation majeure du personnel d 'encadre
ment : 84 % des personnes interrogées se sont prononcées clairement 
à ce sujet. Lorsque nous leur avons demandé si elles avaient ou non 
l'intention de suivre des actions de formation au cours des trois p ro 
chaines années, les réponses se sont partagées par moitié :

49 % ont déclaré ne pas souhaiter suivre une formation dans 
les trois prochaines années ;

51 % ont répondu affirmativement, mais surtout, ces souhaits 
de formation s'étaient déjà traduits par des démarches de 
la part des intéressés (informations, inscriptions. . . ).

Les projets formulés sont très liés à des préoccupations 
"professionnelles". Ils concernent principalement la population d'enca
drement professionnelle :

61, 6 % de l'encadrement technique professionnel (encadrement 
rémunéré à titre de profession principale) exprime le dé
sir de suivre une formation dans les trois ans, et, dans 
70 % des cas, ce désir s 'est concrétisé par des démar
ches précises. La formation fait beaucoup plus partie de 
l'univers de 1' encadrement professionnel que de celui des 
bénévoles ;

32 % seulement des bénévoles qui se sont exprimés à ce sujet
ont formulé le voeu de suivre une formation dans les 3 ans ; 
50 % d'entre eux avaient entrepris des démarches en ce 
sens ; quelles qu'en soient les raisons, le décalage est 
important entre ces deux populations.
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Bien  p lUs, les  p ro jets  de fo rmat ion  sont pltis fréquents chez  
ceUx qUi ont déjà  süivi des format ions  sport ives  géné ra le s  oU spéc i f i -  
qu.es qUe chez ceu.x qUi en sont démtmis .

R E P A R T I T I O N  DES  P R O J E T S  D E  F O R M A T I O N  
P A R  P R O F I L  D E  Q U A L I F I C A T I O N

P r o f i l s
% de pro je ts  exp r im és  

dans la  catégor ie

P l  - Prat iqi iants sans titre ni formation 32, 7 %

P2 - Prat iquants  de haUt niVeaU sans fo rmat ion  sport iVe 40 ,4  %

P3 - P r a t iq Uants déjà b r é Vetés 45 ,8  %

P4 - Moniteiirs et a ide s -m on i teUr s  non b r é Vetés 58, 0

F5 - Monitei irs,  a ides -m on ite i i r s ,  b r é Vetés 51,6 %

P6 - P r o f e s s e u r s  et adjoints 56,2 %

L e s  constats m a je i i rs  t i ré s  des comportements  p a s s é s  se 
confirment dans l e  s p ro je ts  de la  popvilation actiielle de l ' e n c a d r e 
ment sport i f  :

" l ' eugagem ent  dans les  fonctions d 'encadrem ent  est Un 
process i is  de mattiration p r o g r è s s i Ve : p lUs cet engagement, g é n é r a 
lement g re f fé  sUr une pratiqtie sport iVe antérie i i re ,  deVient d é t e r m i 
né, plüs les  fonctions et les  responsab i l i tés  s ' é l a r g i s s e n t  et p lUs les  
-voies de format ion  sont iiti l isées ;

- le s  formations  spécif iai ies  spéc ia l i sées  ont Un rô le  de 
formation contimie et de perfectionnement amant, sinon p lUs.  qUe 
de formation de base. E l l e s  concernent de ce point de VUe siirtoiit 
le s  p ro fess ionne ls  et ceUx  qiii ont déjà  a c q Uis des compétences  de 
base  et des d ip lômes .  L e s  populations concernées  m ér i te ra ien t  d 'ê t re  
bien distingiiées de ce point de VUe. L e s  formations  sp éc ia l i sées  a p 
para issent  a insi  comme l ' Un des aspects  dU p rocess i i s  d 'appren t is sage .
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C e lu i - c i  fait intervenir  s imultanément : le développement des aptitu
des sport ives  pa r  la pratique des sports ,  l ' initiation sur  le t e r ra in  en 
assumant  des fonctions concrètes  d 'encadrement ,  surtout chez les b é 
névoles ,  et un ensem ble  de formations  part icu l iè rem ent  d ive rs i f iée s ,  
plus techniques ou plus théoriques.  L a  fo rmation n 'est  " p r e m i è r e "  que 
dans la f i l i è re  d1 éducation physique as soc iée  à la. préparat ion  du p r o f e s 
sorat .

2J  - L E S  P E R S P E C T I V E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

- L 'a t tachement  aux activités  sport ives  et à la fonction est 
l a rgem ent  partagé.  M a is  des incertitudes demeurent part icu l iè rement  
chez les  bénévoles .

89 % des p ro fe s s ionn e ls  n 'envisagent pas de quitter leurs
activ ités  sport ives  dans les  3 années. L e  départ n'est  
certa in  que pour environ 6 % d 'entre eux.

P a r  contre,
70 % des bénévoles  envisagent avec certitude de continuer  

l e u r s  activ ités . P lu s  de 10 % sont déjà  a s s u r é s  de 
devoir  abandonner pour ra isons  d 'âge  ou p ro fe s s ionn e l 
le s ,  et 20 % ne savent pas la décis ion qu ' i l s  pourront  
ou devront éventuel lement p rendre .  L e s  10 % de d é 
parts  env isagés  en 3 ans sont de l ' o r d r e  de grandeur  du 
renouve l lement annuel d'une génération d 'act i fs  (3 % an) ; 
ce taux est plus fa ib le  chez les  p ro fess ionne ls  qui sont 
a u s s i  plus jeunes,  nous l 'a vons  vu.

“ L e s  situations sont moins stab i l i sées ,  chez les bénévoles  
com m e chez les  p ro fess ionne ls ,  e n c e q u i  concerne l ' e m p lo i  occupé  
et l ' e m p lo ye u r  :

les  2/3 des uns et des autres  semblent  a s s u r é s  de c o n s e r 
v e r  leu r  situation actuelle , m êm e emploi , m êm e  
employeur .

P a r  contre,

12 % d 'entre  eux envisagent de changer  d 'emplo i  ou de fonc
tion, et 7 % d 'em ployeu r .  L a  mobil ité ,  par  rapport  à 
1 em p loyeur  est donc du m êm e  o rd re  de g randeur  que 
le taux de départ , m a is  la mobil ité  p ro fess ionnel le  
(changement de fonction) est plus é levée chez les  p r o 
fe ss ionne ls .
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L 'e n c ad rem e n t  sport i f  s ' a Vère  donc être le centre de moiiye-  
ments davantage occasionnés pa r  le s  mobi l i tés  à 1'intéri.eu.r des d ifférents  
o rgan ism es  que par  des movrvements de pe rsonne l  entre o rg an ism es  
oti des abandons.

L e s  deUx  schém as  ci -dessovis  résinaient ces moirvements : il 
s 'ag it  bien entendii de schémas  illvistrant la  physionomie d'éiroliition de 
la popülation enqUêtée, tel le  qUe p e r ç Ue pa r  le s  in té re ssés .  I ls  ne do i -  
Vent pas être  interprétés  com m e proposant Une im age  fidè le des taux  
de renoUVel lement puisqiie noiis ne partons pas d 'Un échantil lon r e p r é 
sentatif de l ' e n sem b le  dii pe rsonne l  d 'encadrement .  I ls permettent, toU- 
tefois , de s a i s i r  l 'a l l i i re  des phénomènes de m obi l i té  chez les  bénéVo -  
les  et chez les  p ro fess ionne ls .

On notera s implement qUe le s  flux sont a s s e z  proches  a i i se in  
des deux ca tégo r ies  de statüts. T o Ut a U plvis, l ' encadrem ent  p ro f e s s io n 
nel, p lUs jetme, connaît - i l  des fliix de r en oUVel lement démographique  
moindre.

E V O L U T I O N  D E  L 'E N C A D R E M E N T
T E C H N IQ U E  P R O F E S S IO N N E L

Sort ies  - inactivité
- au tre s  secteurs

Popu lation
stable

Nouve l   ̂
em ployeur M ob i le s

6
N ouve l  em plo i  4

Annexe A o  Annexe A o  -F I

besoin  de strict  renouvellement : 2 %

E V O L U T I O N  D E  L 'E N C A D R E M E N T  
B E N E V O L E

Sort ies  -  inactivité  
aportiveLvité)  3 . !  îve J

Population
stable 9 1 , 5

Nouve l  ^ 
em ployeur M ob i le s

5
Nouve l  emplo i 3

Annexe  A o  Annexe A o + 1

besoin  de strict renouvellement : 3 , 5 % an
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On r ap p e l l e r a ,  enfin, que ces  deux ca tégor ies  d 'encadrement  
se distinguent moins  du point de vue du fonctionnement du m arché  du 
t r ava i l  qui les  concerne que p a r  des p ro f i l s  de quali fication en m oyen 
ne nettement plus é levés  chez les  p ro fess ionne ls .  Ces  d i f férences  c o r 
respondent au s s i  à une affectation des p ro fess ionne ls  à des fonctions  
comportant davantage de responsab i l i tés  dans l 'o rgan isa t ion  technique,  
admin istrat ive  et pédagogique (cf. c i - a p r è s  les  deux tableaux de r é 
part it ion des statuts p a r  fonction et p a r  p ro f i l s  de qualification).

I l  faudra  c o n se rv e r  ces d i f férences  de p ro f i l  à l ' e sp r i t  lo r s  
de la lecture  des em p lo is - types .  M a is  i l ne s 'ag it  que d'une différence  
dans la répart i t ion  des bénévoles  et des r ém un érés  par  fonction ou 
quali fication, chaque fonction-type pouvant être attr ibuée selon la p o 
litique, les  moyens et l ' im portance  de l ' o r g a n i sm e  sport i f  à des p r o 
fe ss ionne ls  ou à des non-pro fess ionnels .  Il n'y a donc pas des em p lo is -  
types de p ro fess ionne ls  et des em p lo is - types  de bénévoles .  P a r  contre,  
enmoyenne,  bénévo les  et r ém u n é ré s  n 'occupent pas également les  m ê 
m es  em plo is ,  les  fonctions de responsab i l i tés  étant le domaine des  
p ro fe s s ionn e ls ,  m a is  non leur  p r iv i lège  garanti.
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R E P A R T I T I O N  D E  L ' E N C A D R E M E N T  

DES P R O F E S S I O N N E L S  E T  B E N E V O L E S  P A R  F O N C T I O N

F o n c t i o n

"" ...............  ...
Encadrem ent
p ro fess ionne l

" - ............... ..
Encadrem ent

bénéVole

Direction 10, 7 5, 6

Conse i l le rs  techniqties 17, 6 2, 1

Responsables  techniques 15, 1 9, 7

EntrafneUr s -m o n i t e Urs 47,2 61, 3

A ides -monite i irs 9 ,4 21,3

T O T A L 100, 0 100, 0

dont :

fonctions de te r ra in (16) 56, 6 (84) 8 2 ,6  (100)

encadrement pédagogiqtie  
et de gestion

(41 %) 43 ,4 (5 9 % )  17,4 (100)
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R E P A R T I T I O N  D E  L ' E N C A D R E M E N T  
P R O F E S S I O N N E L  E T  B E N E V O L E  P A R  P R O F I L

F  o n c t i o n P ro fe s s ion n e ls Béné-voles

P l 10, 7 42, 8

P2 13, 2 12,9

P3 23,9 20, 6

P4 8, 8 6, 3

P5 27, 0 9,2

P 6 16,4 8, 2

T O T A L 100, 0 100, 0

dont : P l  P2  P3 47, 8 76, 3

et P4 P5  P6 52, 2 23, 7
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L E S  E M P L O I S - T Y P E S  D E  L ' E N C A D R E M E N T  
T E C H N I Q U E  DES  A C T I V I T E S  P H Y S IQ U E S  E T  

S P O R T IV E S

I - P R I N C I P E  G E N E R A L  E T  M E T H O D E  D E  D E F I N I T I O N  DES  
E M P L O I S  - T Y P E S

- La  notion de sitiiation de t rava i l  est la base  d 'ana lyse  des  
contentas d 'em p lo is  déyeloppée p a r  le R épe r to i r e  F r a n ç a i s  des E m p lo is .  
Cette notion, stibstittaée à ce l le s  de postes de t r a Vai l ,  p ro fe s s ion s  oU 
m ét ie r s ,  ut i l isées  couramment  m ais  ambigtles oU instif fisamment p r é 
c i ses ,  s 'applique à Un ensemble  d ' in te rVentions de titi i la ires , dans Un 
contexte techniqvie et o rgan isat ionnel  donné.

- Le  reciie il  des informations n é c e s s a i r e s  à la descr ipt ion  de 
ces sitiiations de tra-vail est opéré  ati moyen d'vm grade d 'entret ien a d 
m in is tré  a Ux titii laires d 'em p lo is  et portant sUr  qiiatre thèmes p r in c i -  

paiix. Ces  thèmes sont :

. le contenir de l 'act iv ité  dû titii laire (descr ipt ion  
détai l lée afin de déf inir  ce qUe fait le t rava i l le i i r ,  poUr q Uoi et 
comment il le fait, en relat ion avec les  activ ités  en amont et 
en ava l  dû process i i s  techniqvie de prodiiction - analyse  portant  
sUr la natiire des di f férentes  interventions)  ;

. l e s  conditions de cette activité : sitiiation h i é r a r -  
chiqiie, aiitonomie, responsab i l i té  ;

. le s  caractér is t iq i ies  pe rsonne l le s  dU titii laire : 
emplo is  p récédents ,  âge,  sexe, formation,  conditions d 'a ccès  
à l ' e m p lo i  ;

. le s  conditions de t rava i l  : loca l isat ion,  h o r a i r e s ,  
ca racté r i s t iques  physiques, rythmes,  contraintes.

Généra lem ent ,  cet entretien est p r écédé  d'ime entrevUe a Uprès  
dii sUpéri.eUr hiérarchiq i ie  dU titiilaire poUr sitiier l ' e m p lo i  dans le s e r 
vice et dans le p rocess i i s  de prodiiction, a p p r é c ie r  son de g ré  d'avitono- 
mie et apporter  vine p r e m iè re  information sUr les conditions de rec r i i t e 
ment.
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- L 'a n a ly s e  des informations a ins i  rectie il l ies sUr les  s itua
tions de t rava i l  condiiit à effectiier des regroixpements de sittiations 
proches  oU atix ca rac té r i s t iques  commîmes,  regrotipements intitülés  
em p lo i s - ty p e s  : descr ipt ions  synthétiqiies et moyennes de situations  
de t r a Vai l,  qUi ne peUVent être identifiés nécessa i rem ent  à Une o r g a 
nisat ion p a r t icu l iè re  de la  di-vision dU t r a Vail.  Ces  regrotipements  
sont effectüés sUr la  base  de c r i t è r e s  ou données c lassants  tels qUe : 
la  sitiiation fonctionnelle de l ' individu, la  natiire et le nivea U de son 
in terVention, son domaine de spécia li sat ion.

II - D E F I N I T I O N  DES  E M P L O I S - T Y P E S

L 'étüde menée auprès  des t itii laires  d 'em p lo is  d 'encadrement  
des act iVités physiqiies et sport iVes et l 'ana lyse  des contenus de ces 
emplo is  ont condüit à définir  p lu s ieu rs  em p lo is - types .

L e s  sitiiations de t rava i l  ana lysées  se distinguent en fonction 
dix type d 'act iVité e xe rcée  à l ' é g a r d  des \isagers oU domaine de sp éc ia 
l ité et dU rôle (oU fonction) j o Ué par  les  différents  agents  dans la mise  
en oeuvre  des moyens techniques de tra-vail.

a )  le domaine d 'act iv ité  :

. initiation spo r t iVe et entra inement à 1a. compétition ;

. encadrement  d 'act iv ités  sport ives  de plein a i r  ;

. encadrement  d 'act iv ités  physiques et sport ives  de 
détente.

Ces  domaines  d 'act iv ité  sont pa r  a i l l eu r s  étroitement l iés  aux 
ca tégo r ies  d 'o r g a n i sm e s  dégagées  p récédemment .

b) les  fonctions ou rOles :

coordination des activ ités  n é c e s s a i r e s  au fonctionnement  
et au développement de l 'a ct ion  du serv ice  : définition 
des orientat ions géné ra les  d'action, des moyens pour leur  
réa l isa t ion ,  gestion et suivi  technique de l 'act iv ité  ;
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. an imation des éqxiipes, d irection technique et contrôle  
pédagogiqiie : r esponsab i l i té  de l 'o rgan isa t ion ,  de la r é a 
lisat ion et dû contrôle des activ ités  techniqties d ' e n c a d r e 
ment ;

. action d irecte a Up rè s  des i i sagers  : encadrement  tech 
nique et pédagogiqtie des séances  d'init iat ion oU de p e r 
fectionnement à l ' e x e r c i c e  d'iine d iscipline sport ive.

C om m e on l ' a  indiqiié pltis havit, l ' em p lo i - type  représente  txne 
sitiiation moyenne et ne rend pas compte d'iine d iv is ion  du. t r ava i l  m a x i -  
mcum. Certa ines  sitiiations de t rava i l  spécifiqvies à lin type d ' o r g a n i s 
me ont donc été rapprochées  des sitiiations décr i tes  et r e g r o Upées  en 
em p lo is - types ,  et ne font pas l 'ob je t  d'iine descr ipt ion  part ic i i l ière  
bien qii 'e l les  présentent des ca ractér is t iq i ies  o r ig in a le s .  A in s i ,  l ' a n i -  
m ateUr sport i f  d 'en t rep r i se ,  o b se rv é  dans tme striictvire part ic i i l ière ,  
asstire à la fois l 'édi icat ion physiqUe généra le  de j e Unes adültes et 
l 'encadrem ent  d 'act iv ités  physiqiies oU sport ives  de l o i s i r s  et de détente 
poUr Un püblic d ive rs i f ié .  I l  peUt être a s s im i l é  potir part ie  de ses  a c t i 
vités à iin an imateur  sport i f  de plein a i r  011 de l o i s i r s ,  m a is  conserve  
Un p ro f i l  d 'act iv ité  o r ig ina l  p a r  rapport  à c e lü i - c i  pour ce qui concerne  
ses  compétences en m at iè re  d 'éducation physique généra le .

De  m êm e ,  le conse i l l e r  plein a i r  attaché à un pa rc  national  
peut être a s s im i l é  poUr part ie  de ses  fonctions à Un responsab le  de 
secteiir tel qU*il est présenté  dans l 'e m p lo i - ty p e  correspondant ,  m ais  
à caiise de son statvit pa r t icü l ie r  et de ses  attaches adm in is t rat ives ,  
son champ d 'act iv ité est qiielqiiefois pliis vaste et son rô le  conserve  
Une spécif icité et une orig ina l i té  qiii le di f férencient d'tm responsab le  
de secteUr " c la s s iqu e " .

D 'a i i t res  emplo is  qui part ic ipent de l ’encadrement  des a c t iv i 
tés techniques sport ives  et peUvent constitiier Une étape dans le c h e m i 
nement pro fess ionne l  des individiis à pa r t i r  d 'e m p lo i s  d 'encadrem ent  
direct, n'ont pas non pliis fait l 'ob je t  de fiches pa rt ic i i l iè res .  On povirra 
se r epo r te r  pour la descript ion  des fonctions d 'Un directe i ir  de centre  
de l o i s i r s  sport i fs  à l ' e m p lo i - ty p e  r é a l i s é  poUr le C ah ie r  : E m p lo i s -  
types de l 'hôte l le r ie  et dû toi ir isme, dU R éper to i r e  F ra n ç a i s  des emplo is  
soiis l ' întitülé "R esponsab le  de centre de v acan ces " .
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III - L E S  E M P L O I S - T Y P E S  D ' E N C A D R E M E N T  D ES  A C T I V I T E S  
P H Y S IQ U E S  E T  S P O R T IV E S

A  / - F iches  desc r ip t ives  déta i l lées  :

- E m p lo is - t yp e s  correspondant  au domaine du sport  
de compétit ion :

- entra fheur  sport
- responsab le  technique sport

- E m p lo is - t yp e s  d 'encadrem ent  des activ ités  sport ives  
de plein a i r  :

- moniteur
- moniteur chef
- responsab le  de secteur



ENTRAINEUR SPORT

Autres appellations Educateur, initiateur, entraîneur adjoint

Définition Assure l’encadrement technique et pédagogique de séances d’initiation et perfectionneme 
dans une discipline sportive particulière et prépare les pratiquants de cette discipline à la 
compétition. Peut aussi effectuer des tâches de secrétariat.

Situation fonctionnelle 

Entreprise

Service

Associations et clubs sportifs dont la vocation est de développer des pratiques sportives d< 
compétition. Clubs omnisports et/ou clubs spécialisés dans une discipline sportive.

Section spécialisée dans une discipline sportive collective ou individuelle

Délimitation des activités L ’entraîneur est généralement chargé de l’initiation et de l'entraînement spécifique à la 
compétition d’une ou plusieurs équipes -répartition des adhérents et joueurs par groupe 
de niveau et catégorie d’âge, selon les normes officielles-. On n’observe pas de spécialisa
tion des personnes par référence au niveau de l’équipe encadrée, en particulier lorsqu’il 
s’agit des activités développées en école de sport. Une exception à cette règle : l'éducateur 
de tennis premier degré (brevet fédéral) ne peut encadrer que des enfants en cours collec
tifs.

Selon le diplôme possédé, la réglementation de la discipline sportive et les pratiques des 
employeurs, l’entraîneur est affecté à un groupe précis d’âge ou de niveau. Selon son 
statut d’emploi dans le club, l’entraîneur peut assurer des tâches administratives de secré
tariat d’une section (cas observé des personnels permanents), le plus souvent la section 
correspondant à la discipline d’exercice du titulaire.

Selon son affectation aux équipes de la section, l’entraîneur assurera essentiellement des 
tâches relatives à l’initiation des pratiquants en école de sport dans la discipline considéré 3 
et/ou se consacrera particulièrement à la préparation des catégories de pratiquants à la 
compétition. Mais généralement l’entrameur a pour mission de préparer l’adhérent à la 
compétition ce qui le différencie de l’emploi de moniteur d’activités sportives de plein air

Description des activités 1) Encadrement technique et pédagogique des séances d'entraînement 

a) préparation de la séance d’entraînement

- Etablit le programme de la séance d’initiation ou d'entraînement à la compétition pour 
la catégorie d’usagers dont il a la charge, par référence au plan d’entraînement général éla
boré en début de saison par le responsable technique de la section ou le comité directeur 
de la section en concertation avec les entraîneurs des autres équipes ou niveaux.

- Détermine le contenu technique et les méthodes pédagogiques appropriés à la catégorie



saison sportive : début de saison, séances pré ou post compétition, et des objectifs de par
ticipation à la compétition décidés par les dirigeants.

b) Réalisation pratique de la séance

- Procède à réchauffement et à la mise en forme du pratiquant en début de séance par dt s 
exercices adéquats.

- Démontre le geste technique à apprendre ou à perfectionner

- Fait exécuter les gestes ou les séquences de jeu par les participants, en groupe ou indivi
duellement selon le sport pratiqué et le moment de la séance.

- Contrôle l’exécution des gestes, mouvements ou consignes de jeu, les corrige le cas éché 
an t.

c) Préparation des pratiquants à la compétition

- Forme les équipes qui participeront aux compétitions. Attribue une place ou un rôle au c 
joueurs des sports d’équipe, sélectionne les athlètes sur la base de leurs résultats à l’entrai ■ 
nement. Soumet ses choix au dirigeant ou au comité qui prend la décision de la participa 
tion à la compétition

- Adapte l’entraînement des joueurs ou des athlètes en fonction de la période de compéti 
tion, des adversaires à rencontrer et des résultats précédents seul ou en concertation avec 
les autres entraîneurs ou sous le contrôle du responsable technique.

- Choisit la tactique de jeu à développer au moment de la compétition (sports d’équipe).

2) Assistance technique aux pratiquants pendant la compétition

- Conseille les joueurs ou les athlètes pendant le déroulement de la compétition (sports 
d’équipe). Suivant les phases du jeu, décide du retrait ou de l’entrée sur le terrain de 
joueurs remplaçants.

3) Participation à l’évaluation de la performance

Peut participer à l’évaluation de la performance de l’athlète en tant que juge-arbitre de la 
réunion, s’il en a la qualification.

4) Secrétariat de la gection

- Peut aussi assurer le secrétariat de la section ou d’une autre section du club où il exerce : 
tâches administratives d’inscription des adhérents, constitution de leurs dossiers (licences, 
assurances, contrôle médical), envoi des convocations aux entraînements et aux compé



Responsabilité et autonomie 

. Instructions

. Contrôle

titions,.pointage des présences aux séances d’entraînement, établissement de notes 
d’information, de calendriers des matchs, suivi des dossiers des athlètes, inscription de leujrs 
performances avant transmission aux instances officielles de la discipline concernée, prépi ■ 
ration des transferts de joueurs autorisés en fin de saison ; demande de décharges de ser
vices pour les éducateurs sportifs détachés par l ’administration pour l’encadrement de 
certaines séances d’entramement.

-Peut aussi établir les plannings d’utilisation des équipements et salles nécessaires aux 
entraînements, pour toute la section, engager les négociations avec des propriétaires de 
salles extérieuresopour l’utilisation de leurs équipements (municipalités en particulier).
Peut aussi organiser sur le plan administratif certaines manifestations propres à la section 
(tournois de tennis par exemple).

- S’informe régulièrement auprès de la fédération dirigeante des dispositions et/ou règle
ments nouveaux concernant la discipline d’exercice.

- Peut aussi assurer le secrétariat des compétitions : tenue de feuilles de matchs, organisa
tion admistrative des déplacements des athlètes, relevé des performances.

- Peut aussi participer à l’entretien du matériel sportif

- Peut participer à l ’élaboration des plans d’entramement prévus pour l’ensemble des 
équipes de la section, en concertation avec les autres entraîneurs (réunions de début de 
saison) ou suivre les plans d’entraînement élaborés par le comité directeur ou le responsa
ble technique pour l’ensemble de la section

- Participe à des réunions régulières d’évaluation des résultats avec les autres entrafneurs 
et/ou le responsable technique pour l ’adaptation des programmes d’entramement par 
équipe. Est généralement autonome pour la forme et le contenu pédagogique à donner 
aux séances d’entraînement dont il à la charge dans le cadre des directives globales défi
nies par les responsables de section. Propose aussi librement aux dirigeants ou responsable^ 
techniques ses choix d’athlètes ou les compositions d’équipes à présenter en compétition 
Organise les entraînements spécifiques et les réalise.

Le contrôle pédagogique et technique des séances d’entraînement peut être effectué direc 
tement pendant le déroulement des dites séances parle responsable technique de la sec
tion (si cette fonction existe) ou indirectement par les résultats obtenus par les athlètes 
ou les équipes dont il a la charge lors des compétitions. Peut aussi participer à des réunions 
de bilan en fin de saison avec les autres entraîneurs ou après les compétitions.



. Relations fonctionnelles

Environnement 

. Milieu- 

. Rythme

. Particularités

Conditions d’accès

Selon la structure et l’organisation de la section, est placé sous la responsabiHté hiérarchi
que du responsable technique de section ou du comité directeur de la section. L ’informe 
des résultats obtenus.

N’exerce pas, le plus souvent, d’autorité hiérarchique sur d’autres personnels d’encadre-' 
ment technique. Entretient des relations fonctionnelles de concertation et de mise en coir - 
mun des expériences avec les entraîneurs des autres équipes ou 'groupes de niveaux dans 
la section.

Peut entretenir des relations d’information 'réciproque'avec des personnalités extérieures 
en particulier les fédérations, lorsqu’il assure le secrétariat de la section.

Travail en salle et/ou à l’extérieur selon la discipline 

Engagement physique personnel.
Déplacements en fonction des compétitions. Horaires variables à temps partiel, assez fré
quemment le mercredi après-midi (école de sport) et en soirée (disponibilité des pratiquais) 
Accompagnement des équipes ou des athlètes aux compétitions le week-end.

Lorsqu’ils sont salariés de l’association sportive et assurent des tâches de secrétariat, les 
entraîneurs sont souvent employés à temps complet (aux alentours de 40 h par semaine)

Statuts professionnels variables : salarié de l’association sportive ou de la section qui 
l’emploie, fonctionnaire bénéficiant d’une décharge de service pour assurer l’encadrement 
de l’école de sports, bénévole. Certains salariés bénéficient de contrats sans limitation de 
durée ou de contrats annuels. Rares sont les cas observés où la fonction d’entrainement 
constitue la seule activité professionnelle ou principale.

Selon les statuts et les modes de rémunération des personnels d’encadrement, les condi
tions d’accès varient d’une association à l’autre. Les situations observées permettent d’in
diquer que l’appartenance antérieure ou actuelle au club d’exercice comme joueur ou 
athlète est un élément important des pratiques de recrutement. La pratique de la compé
tition dans la discipline enseignée intervient également.

Le niveau de formation général est variable, du CAP au Baccalauréat et plus

La possession de diplômes sportifs spécifiques est elle aussi variable selon la discipline en
seignée (réglementation fédérale), l’association, sportive (affectation à certaines équipes 
en fonction du niveau du diplôme ou de sa nature) et le statut du titulaire. Prédominance 
de brevets fédéraux.



RESPONSABLE TECHNIQUE SPORT

Autres appellations Coordinateur technique, professeur responsable, entraîneur, entraîneur en chef

Définition Coordonne le travail des entraîneurs placés sous son contrôle, en vue de dispenser un ense 
gnement homogène aux pratiquants de la discipline sportive concernée et d’obtenir en coi 
pétition des résultats satisfaisants et durables. Peut effectuer des tâches de secrétariat

Situation fonctionnelle 

. Entreprise

. Service

Associations et clubs sportifs dont la vocation est de développer des pratiques sportives 
de compétition.

Clubs ommsports et/ou clubs spécialisés dans une discipline sportive 

Section spécialisée dans une discipline sportive collective ou individuelle

Délimitation des activités Le responsable technique dirige une section qui regroupe des pratiquants d’une même 
discipline sportive, organisés par groupes de niveaux et d’âge, groupes ou équipes confiés 
à des entraîneurs chargés de l’encadrement technique de terrain.

Le responsable technique peut et le cas est fréquent, avoir en charge une ou plusieurs 
équipes à entraîner en vue des compétitions mais sa situation hiérarchique entraide une 
modification de contenu d’activité qui ne permet pas de l’assimiler à l’emploi-type d’en- 
traineur. Dans certaines situations observées, la présence d’un comité directeur ou d’un 
président de section particulièrement actif peut limiter les domaines d’intervention du 
titulaire principalement en matière de recrutement des éducateurs. D’autre part en athlé
tisme, l’existence de plusieurs disciplines peut provoquer l’apparition d’un niveau inter
médiaire entre le responsable technique de l’ensemble de la section et les entraîneurs 
assurant l’encadrement direct des pratiquants, l'entraîneur responsable d’un secteur plus 
proche dans les interventions du responsable technique mais n’ayant pas l’ensemble des 
tâches de celui-ci à assumer.

Les activités du responsable technique sont proches également de celles d’un moniteur 
chef (cf. fiche moniteur chef, activités sportives de plein air) mais se différencient par le 
produit proposé à la clientèle : sport de compétition ou activités sportives de plein air.

Description des activités 1) Encadrement technique et pédagogique des entraînements 

a) Préparation de la saison sportive

- Pour le sport de compétition, les activités sont organisées en fonction du déroulement d 2 

rencontres et de compétitions dans le cadre d’une saison sportive. Le rythme de ces évé
nements est le plus souvent défini à l’extérieur du club ou de l’association sportive par la 
fédération dirigeante de la discipline. Le responsable technique d’une section de club dar 5



une discipline donnée a pour mission d’élaborer un plan d’entraînement général qui tienm 
* compte des réalités extérieures au club (calendrier des rencontres, matchs et compétitions i 
pour obtenir les meilleurs résultats avec les athlètes ou équipes engagées.

a l) Définition des objectifs et des moyens ;

- Participe en tant que conseiller technique de la discipline pratiquée dans la section, à la 
définition des objectifs à atteindre pour la saison sportive et des moyens à mettre en oeu
vre pour obtenir les résultats souhaités au cours de concertations avec le comité directeur 
ou le président de la section. Propose en fonction des résultats visés l’acqiusition ou le re
nouvellement d’équipements sportifs, le recrutement de joueurs extérieurs au club et 
l’embauche d’éducateurs et entraîneurs.

a2) Définition dés procédures techniques, plans d’entraînement, programmes et méthodes 
pédagogiques

- Organise des réunions de début de saison avec les entraîneurs des différentes équipes ou 
groupes de niveaux de la section, pour définir les grandes orientations de l'entraînement

- Prépare le plus saiventen collaboration avec les entraîneurs ou selon les progressions éta
blies par les fédérations les plans d’entraînement pour l’ensemble de la section

- Définit en termes de contenu et d’horaires les programmes généraux d’entraînement, à 
charge pour les entraineurs de les appliquer et/ou de les adapter aux pratiquants dont ils 
ont la charge d’enseignement en fonction de leur évolution ou de l’approche des compéti
tions.

- Conseille les entraîneurs dans le choix des méthodes pédagogiques à utiliser pour l’appli
cation de ces programmes. Ce conseil peut être renouvelé en tant que de besoin aux 
entraîneurs en cours de saison.

b) Organisation pratique des activités d'entrainement de la section

- Est consulté ou décide en collaboration avec le président de la section ou le comité direc 
teur, des besoins d'entraînement, des répartitions de moyens en équipements et en person-

v nel (affectation des entraîneurs aux groupes de niveaux ou équipes de la section)

c) Réalisation pratique de la séance d'entraînement

- Fait exécuter par les athlètes ou les équipes*qu’il entraîne les gestes techniques, séquen
ces de jeu à apprendre ou à perfectionner, après les avoir démontrés ou expliqués.

* II peut s’agir d’athlètes de bon niveau ou d’équipes premières



Contrôle leur exécution et la corrige le cas échéant

d) Préparation des pratiquants à la compétition

- Forme les équipes et attribue à chaque joueur la place ou le rôle qui convient à son tem
pérament, sa forme physique ou sfes capacités (sports d’équipe). Sélectionne les athlètes si r 
la base de leurs résultats à l'entraînement. Signale éventuellement un athlète de bon nivea i 
aux autorités compétantes (CFR en particulier) pour le faire participer à des stages de sé
lection régionaux ou nationaux.

- Réalise ou coordonne les entraînements spécifiquesà la compétition. Réunit les entramei rs 
après les séances et discute avec eux des orientations à donner aux séances suivantes en 
fonction de la compétition à venir.

2) Assistance technique aux pratiquants pendant la compétition

- Accompagne les joueurs et les athlètes aux compétitions. Les conseille pendant le dérou 
lement de la compétition, décide du retrait ou de l’entrée sur le terrain des joueurs rempla 
cants (cf. fiche entraîneur)

3) Participation à l’évaluation de la performance

- Peut participer à l’évaluation de la performance de l’athlète en tant que juge arbitre de la 
réunion, s’il en a la qualification

4) Contrôle technique et pédagogique des entraihements

- Organise des réunions de synthèse et d’évaluation des résultats en cours de saison, princi
palement après les compétitions. Modifie les plans et/ou programmes d’entramement en 
collaboration avec les autres entraîneurs en fonction des résultats obtenus et de façon à 
préparer les joueurs ou les athlètes pour qu’ils atteignent leur forme optimale ou finale de 
championnat

- Organise des réunions de bilan en fin de saison. Communique aux dirigeants ou au prési
dent de la section les résultats obtenus

- Peut aussi suivant la formule adoptée au sein de la section, contrôler directement la pres
tation des autres entraîneurs en participant lui-même aux séances d’entramement des 
équipes autres que la sienne

5) Gestion administrative

- Peut aussi assurer le secrétariat de la section dont il est jle responsable technique : 
inscription des adhérents, constitution des dossiers (licences, assurances, contrôle médical 
convocations aux entraînements et aiix compétitions. Suivi des dossiers des adhérents,
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relevé de leurs performances, préparation des transports.

- Peut aussi assurer la coordination administrative des opérations liées à la participation des 
adhérents aux compétitions et des liaisons administratives avec les clubs extérieurs les fédé
rations ou les services officiels de la jeunesse et des sports.

6) Gestion du personnel d’encadrement technique de la section

a) Recrutement des éducateurs

- Définit des besoins en personnel d’encadrement pour la section et les profils recherchés. 
Soumet ses désidérata* au président de la section ou au comité directeur qui procède au 
recrutement et prend les décisions d’embauche. Peut participer à la sélection des candidats

b) Formation des éducateurs

-Intervient directement dans la formation des éducateurs et entraîneurs, soit par un contre e 
direct de leur enseignement, soit en organisant des rassemblements ou en incitant les entra A 
neurs de la section à participer à des stages de formation continue organisés par les fédéra
tions ou les services officiels.

Responsabilité et autonomip 

. Instructions

Contrôle

. Relations fonctionnelles

Le responsable technique est totalement autonome pour la définition des objectifs et 
méthodes techniques propres au produit dont il à la charge : la conception et la mise en 
application d’un plan d'entraînement. Il soumet au comité directeur de la section ou plus 
particulièrement à son président ses choix et besoins en matière de moyens matériels ou er 
personnel d’encadrement.

Il est responsable des résultats obtenus en compétition pour l’ensemble de la section et de 
l’enseignement dispensé par les entraîneurs qui travaillent sous son contrôle

Parles résultats obtenus. Peut être astreint à produire périodiquement des rapports de bi
lan des entraînements et des résultats, rapports qu’il élabore en concertation avec les entra: 
neurs de la section

Doit se conformer au règlement édicté par la fédération dirigeante pour la participation de 
sa section aux compétitions et le cas échéant pour le contenu de l’enseignement (règles 
propres à chaque discipline)

A des relations d’information avec les fédérations dirigeantes de la discipline d’exercice 
pour la participation de ses équipes aux compétitions, principalement lorsqu’il assure des 
tâches de secrétariat.
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Environnement 

. Milieu

. Rythme

Travail en salle et/ou à l’extérieur selon la discipline exercée. Engagement physique persor ■ 
nel pendant les entraînements. Déplacements en fonction des compétitions avec ses équipe i

Horaires variés à temps partiel ou parfois à temps complet (salariés permanents d’un club) 
Les horaires sont souvent fonction de la disponibilité des pratiquants adhérents de la sec
tion. (mercredi après-midi pour l’école de sport et travail en soirée pour une grande majo
rité d’équipes de la section).

Particularités : Statuts professionnels variés : Salarié de l’association ou de la section d’exei - 
cice, fonctionnaire détaché par l’administration, travailleur indépendant (professeur de 
tennis), bénévole indemnisé ou bénévole (plus rarement observé chez les entraîneurs).

Les salariés sous contrat n’exercent généralement pas d’autre activité professionnelle. Les 
autres cas observés (bénévoles indemnisés ou bénévoles) exercent une autre activité profes
sionnelle ayant souvent un rapport direct avec l’organisme finançant le club.

Conditions d’accès Le niveau d’études générales observé est varié, allant du CAP au bac et plus

Diplômes spécifiques de la discipline enseignée : les diplômes fédéraux possédés sont géné
ralement du plus haut niveau (3ème degré), à défaut d’un Brevet d’Etat. Formation spor
tive générale du type aide-moniteur d’EPS complémentaire, d’un diplôme spécifique

La pratique sportive de compétition est une caractéristique commune à toutes les situations 
observées ; le niveau atteint en compétition peut être simplement régional, mais il n’est pas 
rare de rencontrer pour cet emploi des athlètes de niveau national et même international.

On observe enfin une certaine stabilité dans l’emploi. Les titulaires actuels exercent le plus 
souvent depuis plusieurs années leurs fonctions (de 2 à 5 ans et plus).



■

M O N I T E U R  (act iVités sport iVes de ple in a i r )

A utres
appellat ions

Animatet ir  sport i f  de co l lect iVités, asp i ran t -gu ide  de montagne,  
guide de haiite montagne, ass istante monitr ice ,  accom pagnateur .

Déf init ion P a r t ic ipe  à l 'é labo ra t ion  des p r o g r a m m e s  d 'act iv ités  sport ives ,  
encadre  et anime ces  activ ités. P a r t i c ip e  à l 'entret ien dti m até r ie l  
sporti f  n é ce ssa i r e  à l ' e x e rc ic e  de la d isc ip l ine .

Sitviation
fonctionnelle

. E n t rep r i se  

. Serv ice

A ssoc ia t ion s  spor t iVes de plein a i r ,  sociétés  c o m m e rc ia l e s  de 
tour ism e et de lo i s i r s ,  centres  de vacances .

Serv ice  chargé  des  sports  ou uinité spéc ia l i sée  dans tine discipline  
sport ive.

Dé l imitat ion  des  
activités

L e  moniteiir est généra lement spéc ia l i sé  dans tine discip line  
sportive (se lon  les  d ip lômes  possédés  et la sa ison  d 'e x e rc i c e ,  i l 
peUt a s s o c ie r  deu.x ou plus ieurs  spéc ia l isat ions  sport ives ) .
Le  détai.1 de ses  activités  varie se lon les spécia l i tés ,  mais  leur  
schéma généra l  reste  le même. L e s  responsab i l i tés  techniques  
dans l 'app ren t is sage  et l 'encadrement de la discipline sont plus  
ou moins importantes  selon son grade et au ss i  selon l 'or ientation  
de l ' o r g a n i sm e  pour  la pratique des activ ités  sport ives  de plein  
a i r .
Il peut jou e r  un rô le  de consei l ler  technique auprès  d 'éducateurs  
non spéc ia l i sé s  dans les  activités sport ives  et/ou, se lon son 
grade,  pa rt ic ipe r  à la formation d 'au t re s  moniteurs sport i fs .
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Desc r ip t ion  des  
activités

1 - Encadrem ent  et animation des act ivités sport ives

l. I - P a r t ic ipe  à l 'é labo ra t ion  du p ro g ra m m e  d 'a c t iVité en c o n c e r 
tation avec le m on iteu r -che f  : réunions en début de saison et en 
coiirs d 'a c t iVité , de mise a u point des méthodes pédagogiques  et 
d 'adaptation des p r o g r a m m e s  en fonction des é l è Ves et des cond i 
tions m até r ie l le s .

1. 2 -  P lan i f ie  avec  ses  co l lègues  et son siipérietir hiérarchiqtae 
l ’ütil isation des éqtiipements et autres  éléments  n é c e s s a i r e s  à la 
pratiqiie de l ' a c t iVité.

1.3 - Ense ignem ent  théorique et pratique de la discipline

- P rend  en charge  le groiipe d ' é l è Ves qui liai est désigné pa r  le 
m on iteu r -c he f . L 'en se ign em ent  petit être effectiié sUr Une plvas oti 
moins longue période (une jotirnée à ime semaine )  potir le même  
groiipe et com porte r  s uivant la discipline une part ie théorique 
préa lab le  à l 'exécut ion prat ique des mouvements. Ut i l ise  pour  
cette initiation théorique d ive r s  documents écr its  ou audioVisue ls  
de complexité  va r iab le  se lon l 'âge  et le niveau des é lèves .

-  D is t r ibue  le m até r ie l  en veil lant à sa bonne adaptation aux  
individus.

-  A ide  les é lèves  à s 'équ ip e r  et à r é g l e r  leur  m atér ie l .

-  E m m ène  son groupe sur  le t e r ra in  d 'e xe rc ic e  de l 'act iv ité .
Peut  à l 'o ccas ion  a t t i re r  son attention sur le cadre  naturel dans  
lequel elle se dé rou le .  L e  choix du t e r ra in  d 'évolution est le 
plus souvent du r e s so r t  du m on iteur -che f  en co l laboration  avec  
le t itu la ire .

- Ense igne  les  techniques à u t i l i se r  dans les di f férentes  conditions  
d 'e x e rc i c e  de l 'act iv ité  en expliquant puis en démontrant chaque 
mouvement.

- Demande aux é lèves  de reprodu ire  les mouvements démontrés  

puis leur  fait e f fectuer  des e x e rc ic e s  visant à perfectionner  leur



prat ique, en leu r  rappelant si De soin est ies cons igne»  u.c 
sécurité  à respecter ,  a ins i  que les pr inc ipes  à app l iquer  pour  
que la prat ique de l ' a c t iVité et les p ro g r è s  r é a l i s é s  soient 
sat is fa isants .

-  S 'e f fo rce  de fa i re  p r o g r e s s e r  l ' e n sem b le  du groupe afin  
d 'a m e n e r  le m ax im um  de part icipants à f ranch i r  les d i f férents  
d e g ré s  marquant une p ro g r e s s io n  dans la pratique de la d i s c i 
pline (en l 'incitant, le cas échéant, à pa r t ic ipe r  aux  ép reuves  
de c lassem ent  et tests  permettant d ' é Va lu e r  cet te .p rogress ion .  
Peut  contr ibuer  à l 'o rgan isa t ion  de ces tests et ép reuVes de 
c lassem ent ) .

-  O b s e r ve les  é l è Ves au cours  de l 'act iv ité  afin de suiVre leur  
é-volution.

- C o r r i g e  leu rs  défauts , leu r  donne des consei ls ,  les  aide ou 
se porte à leur  s ecou rs  en cas  de diff iculté.  A s s u r e  en toutes  
c i rconstances  la sécur ité  du groupe pendant le dérou lement  de 
l 'act iv ité .

-  Peut  a u s s i  l im ite r  ses  in terVentions à l 'accompagnement  d'un  
groupe sans qu ' i l  y ait à proprem ent  p a r l e r  apprent is sage  d'une  
technique sport iVe dans un but de pe r fo rm ance .

1.4 - E n t re t iend i  m até r ie l  sport i f

-  S u rVei l le  et contrôle  régu l iè rem ent  l 'état  du matér ie l ,  et peut 
part ic ipe r  à sa r em ise  en état (petites réparat ions ,  r e m p l a c e 
ment de p ièces ) .  Signale au  responsab le  du m até r ie l  les équ i 
pements perdus ou en dom m agés .  En  fait l ' inVentaire a Vec  lui 
en fin de saison.

2 -  Peut  auss i ,  se lon son grade,  pa r t ic ipe r  à la fo rmat ion  de 
moniteurs  et en ca d re r  des stages de perfectionnement dans la 
disc ip l ine  ou de p réparat ion  à des d ip lôm es  de niveau in fé r ieu r  
au sien .

3 -  An im at ion  culturelle des centres  de yacances

Peut auss i  pa r t ic ipe r  à l 'animation des scirées et temps l ibre  
des é l è Ves , en p r é Voyant les  é léments  n é c e s s a i r e s  à la r é a l i 
sation de ces activ ités  : montage a u d io -Visuel,  invitation de



con féren c iers  ou d 'a rt is te s .
P résen te  l 'a c t iVité  au public et le plus souVent l'an im e.

Responsabilité 
et atitonomie 

. Instructions Le  m oniteur défin it a vec ses collègues et son supérieur h iérarch ique 
son program m e d 'a c t iVités . I l  doit ten ir compte dans son en se ign e
ment de d irec tiy es  éven tuelles des com m issions techniques de la 
d iscip line qu 'il pratique (ex : défin ition  d 'e x e rc ic e s -ty p e s ) et doit 
v e ille r  aux règ les  de sécurité inhérentes à l 'a c t iv ité .

. Contrôle Contrôle d irec t par le supérieur h iérarch ique qui s 'assu re du 
respect des règ les  de sécurité et de la qualité de l'enseignem ent.
Ce contrôle n 'est systém atique que pour les titu la ires des grades 
les moins é le vés . Dans certa ines conditions d 'e x e rc ic e , le contrôle 
n 'est effectué qu 'ind irectem ent et a p o s te r io r i par la production 
d'un rapport d 'a c tiv ité  (randonnée, a lp in ism e). Contrôle ind irect 
par les é lèves  et leur degré  de satisfaction .
L e  moniteur partic ipe fréquem m ent à des réunions de bilan de 
stage.

. Conséquences 
d 'e rreu rs

R isques d 'incidents ou d 'accidents par non respect des rég ies  de 
sécurité ou d'une mauvaise appréciation  du n iVeau des é lè Ves.

. Relations
fonctionnelles

Le  moniteur entretient de s rela tions d 'in form ation  et de conseil aVec 
ses co llègues de la m êm e d isc ip lin e . I l coordonne ses interventions 
avec ce lles  des autres m oniteurs ou anim ateurs de l'é tab lissem en t, 
en pa rticu lie r  pour l'an im ation  des temps lib res . Du fa it de sa 
qualification , peut en treten ir des relations p ro fess ionnelles  à 
l 'e x té r ie u r  de l'é tab lissem en t aVec des m oniteurs de la même 
d isc ip line dans le cadre des syndicats pro fessionnels .

E nvironne ment 
. M ilieu T ra v a ille  le plus souvent en ex térieu r et dans des conditions 

clim atiques quelquefois d if f ic i le s . Pa rtic ipa tion  physique aux 
a c tiVités qu 'il encadre.



. Rythme H o r a i r e s  r é g u l ie r s  a Vec dépassem ents  fréquents  et interventions  
en fin de journée  (animation de sd iées  r éc ré a t iv es  et ci i lti ire lles) .  
L e  rythme anniiel de travai l est fonction de la d iscipline et dix statiit 
d 'e m p lo i  dU moniteur : sa isonn ière  poiir la plupart  des d isc ip l ines ,  
La prat ique peut être continue poUr d 'a i it res  a vec Une act iVité plus  
importante les w ee k -e n d s  et pendant les congés scolaires  .

. P a r t i c u la r i t é s D û  fait  dU ca rac tè re  sa isonn ier  de certa ins  sports , le moniteur peut 
être spéc ia l i sé  dans deux 011 pIUs ieU r s d isc ip l ines  sport ives  oti 
e x e r c e r  Une aiitre ac t iVité rémtinérée dans le cadre dii même o r g a 
n ism e (entretien en p a r t icu l ie r ) .

Conditions
d 'a ccès

Le n ive a u de fo rm at ion  généra le  est va r iab le  allant dU p r im a i r e  a U 
nive a u d 'é tüdes  su p é r ieu re s .  L a  pliipart des moniteiirs o b s e r Vés  
a vaient Un nive a U d 'études  seconda ires  sanctionné p a r  le b a c c a la u -  
réat.
La  formation sport iVe spéc ia l i sée  dans la oti les d isc ip l ines  exercées  
est sanctionnée le p lUs soUVent par  Un d ip lôme offic ie l : b r e Vet 
d 'E tat  Oü équivalent. Ce rta in s  personnels  sa isonn iers  ne possèdent  
q U' Un b r e vet f é d é r a l  dans la d isc ip l ine  d 'e x e rc i c e  (voiIe en part i  - 
cü l ie r )  mais  sont soUVent en cotirs de fo rmat ion  poiir l 'obtention d'ur 
dip lôme d 'Etat  l o r s q U ' i l s  soühaitent se s tab i l i se r  dans leur  emploi  
et dans l 'o r g a n i sm e  où i ls  exercent  leUr ac t iVi t é . L e s  statüts p r o 
fe ss ionne ls  sont Va r i ab le s  s a ivant l 'o r g a n ism e  et à l ' in té r ieu r  
m ême de l 'o r ga n ism e  et sont souvent fonction du diplôme possédé  
(permanent, saisonnier' ,  aux i l i a i re ,  tous s a l a r i é s ) .

E mplo is  et 
sitiiations

ac ce s s ib le s

Evolut ion dans la fonction correspondant  à l 'em p lo i - type  pa r  é l a r 
g issem ent  des responsab i l i t és  techniques du fait de l 'e xpér ience  ou 
de L'obtention d 'un d ip lôme de niveau supér ieu r .
A c c è s  poss ib le  aux fonctions de m on iteu r -che f  ap rè s  une expér ience  
de durée  v a r iab le .
A c c è s  poss ib le  à l ' in té r ie u r  de l 'o r g a n i sm e  pa r  changement de 
fonction, en re lat ion a v e c  les  emplo is  d ispon ib les .
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M O N I T E U R  C H E F  (act iVités sport ives  de plein a i r )

A  litres
appellat ions

Responsab le  (siiivi de la mention de la d iscipline sport ive ) ,  r e s p o n 
sable  des  activ ités  sport ives  et de plein a i r ,  adjoint techniqUe, chef  
de centre.

Définit ion Responsab le  de l 'o rgan isat ion ,  de la réa l isa t ion  et dU contrôle de la 
part ie techniqvie et sport ive dU p ro g r a m m e  d 'act iv ités  d'iin centre de 
vacances  ovi de l o i s i r s  de plein a ir ,  anime et d i r ige  l 'éqiiipe d ' e n c a 
d rem ent  techni.qUe poiir Une discip l ine donnée.

Situation 
fonctionnelle  
. E n t rep r i se A ssoc ia t ion s  sport ives  de plein a i r ,  en t rep r i se s  co m m erc ia le s  de toU- 

r i sm e  et de lo i s i r s ,  centres  de vacances .

. Serv ice " S e r v i c e "  chargé  des  sports .

Dé l imitat ion  
des  activités

L e  moniteur-chef  est totijoinrs responsab le  et spécia l iste  d ' Une setile 
discip l ine sport ive de plein a i r  : si  l ' o r g a n ism e  propose  à ses  clients  
oU adhérents  pltisietirs prat iques  sport ives  de plein a i r  dans la 
m êm e période,  l ' e x e rc ic e  de chaciine de ces prat iques  est encadré  
sur le plan pédagogiqtie et techniqiie par  Un moniteur-chef d i fférent.  
L e s  activités dU monitetir-chef sont proches  de ce l les  dti responsab le  
techniqtie sport (cf.  f iche responsab le  techniqine sport ),  mais  se 
dif férencient pa r  le prodiiit proposé à la clientèle : le responsab le  
techniqtie sport o rgan ise ,contrô le  et exe rce  le cas échéant des a c t i 
vités  se rapportant a u sport de compétition. Le  monitet ir -chef o r g a 
nise et contrôle des activ ités  se rapportant a u sport de lo i s i r ,  d é 
tente, plein a i r .
F e ut être a ss is té  d'tin adjoint plias spéc ia lement chargé  dvi contrôle  
pédagogiqtie des activ ités  sport ives  et de l 'o rgan isa t ion  matér ie l le  
des coiirs (situation ob se rvée  potir urne discipline sportive p a r t i -  
ci i l ière : la vo i le ) .



Descr ip t ion  
des actiyités

1. Définit ion des p ro g r a m m e s ,  des méthodes pédagogiques  et des  
moyens de réa l isa t ion
- P a r t ic ipe  à des rétinions de cnncertation en a vant -sa ison ,  regrovi-  
pant des m onite i i rs -chefs  de la discipl ine ,  poiir chaqtie implantation  
Oti centre de Vacan ces .  Définit  a vec ses  homologties, sovis la r e s p o n 
sabi li té dU directe i ir  techniqtie de la d iscipline, les p ro g r a m m e s  
techniqties et les méthodes pédagogiques  à app l iquer  povir levir r é a 
lisation, sUr la base  des  poss ib i l i té s  de l 'o rga n ism e  et en tenant 
compte de l'étroliition des techniqiies oU des méthodes d 'enseignementI  
dans la d isc ip l ine .  D ans  le cas d'ime petite structure, le monitei ir -  
chef petit être iso lé  et mettre ati point son p ro g ra m m e  d 'act itûtés  
potir la saison en part icipant à des  rencontres  et révinions o rgan isées !  
p a r  des  groiapements ex té r ieu rs  011 en s ' insp irant  des consignes  
gé n é ra le s  éd ictées  pa r  ces m êm es  groi ipements (par  exemple  : 
l ' a s soc ia t ion  nationale des centres  éco les  et fo y e r s  de ski de fond).

-  P r o p o s e  potir le centre où il  est af fecté,  en fonction dU p ro g ra m m e  
d 'activ ité  (nombre de jo i i rnées/s tag ia i res ,  tatix d 'encadrem ent ) ,  le 
type, la qtialification et l 'e f fect i f  en personnel  d 'encadrem ent  n é c e s 
s a i r e .  De  même,  indiqiie ses  beso ins  en m até r ie l  techniqtie povir la 
réa l i sa t ion  dU p ro g r a m m e  d 'a c t iVité.

2 “ O rgan isa t ion  pratiqtie des p ro g ram m e s  d 'act iyité sportive de 
plein a i r

E s t  chargé  d 'app l iqUe r  les d i r ec t iVes généra les  adoptées  povir l ' e n 
semble  de l 'a s soc ia t ion  oti de l 'o r ga n ism e ,  en mat ière  de p rogram m é  
d 'activ ité  et de pédagogie  de la discipl ine ,  potir le centre oti la 
stmctvire d 'acc i ie i l  où il  exe rce .

2.1 - O rgan isa t ion  des  actiVités techniques

- Met aU point le p r o g r a m m e  d 'ense ignement  de la discipline  
sport iVe potir les  s ta g ia i r e s  oü cl ients. U  doit tenir  compte de la
périodicité  des séjo i irs  et é tab l i r  ime p ro g re s s io n  pédagogique  

adaptée a u niveaU techniqUe de départ  dU client, qui lu.i permette  
de t irer  Un bénéfice optimiim de son séjoiir.

- Définit  les h o r a i r e s  et contentas d 'ac t ivité des séances  se lon les  
niveatix ( initiation, perfectionnement).  Informe le d i r ec teUr dU 
Centre dU p ro g r a m m e  jovirnal ier  oii hebdomadaire  des  acti+vités 
techniqvie s sport iVes .

I
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-  P r é Voit le m até r ie l  n é c e s s a i r e  a U bon dérou lement des activ ités .  

2 .2  - A f fectat ion  dU personne l  d 'encadrem ent  a Ux  grotipes 011 éqtiipes

- S ' in fo rm e  a Uprès  dû piiblic participant a Ux  act iVités sport iVes de 
leiir nive a U techniqiie dans la d isc ip l ine  chois ie. O rgan ise  à l ' o c c a 
sion, poiir certa ines  d isc ip l ines ,  des tests techniques s im p les  pour  
j i iger  des  capacités  r é e l l e s  des pratiquants et fo rm e  les groi ipes.

-  A f fecte  les  moniteiirs et édücateiirs a Ux  groiipes a ins i  fo rm és ,  
en tenant compte à la fo is  des ca rac té r is t iques  des é lèVes (enfants,  
sco la i r e s ,  adiiltes, n iVe a U techniqiie de base )  et des qualif ications  
des  personne ls  ( rég lementat ion  propre  à chaqUe discipline de plein  
a i r  et im péra t i f s  de sécur i té ) .

3 - Contrôle technique et pédagogique des enseignements

3.1 - Organ isat ion ,  réa l i sa t ion  et é Valuation des ép re u Ves de c l a s 

sement et tests d 'app ren t is sage

- Met  au point les é p re u ves de c lassem ent  p ro p re s  à chaque d i s c i 
pline permettant  d ' é Va lue r  les  p ro g rè s  des prat iquants. Peut innoVe r  
en la m at ière  ou adopter  les  ép re u Ves et tests c la ss iques  de la 
d is c ip l in e .

- P r é p a r e  leur  réa l i sa t ion  sur  le ter ra in ,  en traçant les pa rcou rs  
(par  exem ple )  su iVant les r èg le s  de la d iscipline, et en p r é Voyant 
les  personnes  ch a rgées  de la s u r vei l lance de l 'ép reuye .

- Fait  exécuter  sous son contrôle les ép reuVes de c lassement .  
E n re g i s t r e  les résu ltats .

3.2  -  Contrôle  pédagogique du personnel  d 'encadrem ent

- Peut se rendre  sur  le t e r r a in  d ' é Volution des act iVités techniques  
pour contrô le r  de v isu  la prestat ion pédagogique du moniteur auprès  
du groupe qui lui est confié.  Peut  à cette occasion r ec t i f ie r  les  
dém onstrat ions  techniques et/ou rap p e le r  les consignes de sécurité .

-  Réunit f réquem m ent  ses moniteurs  pour des bi lans et m ise s  en 
commun d 'e xp é r ien ce s  pédagogiques .  Modif ie  le cas échéant le 

p ro g r a m m e  de la semaine ou de la journée  en fonction des résultats



obtentis oU de la demande des s tag ia i res  et les af fectations des m on i 
teu rs  s ' i l  le jiige n é c e s s a i r e .

4 - Tâches  admin istrat ive  s : secré ta r ia t ,  gestion  

4 . 1 -  s ec ré ta r ia t

- RenoUVelle les a s su ra n c e s ,  procède aux déc la rat ions  d 'acc idents .

-  Etab l it  en fin de séjoiir  et en fin de sa ison les récapitii lati fs  des  
résu ltats  aux  épreirves de c lassem ents ,  le b i lan des  prestations  
fo i im ies  pa r  le pe rsonne l  d 'encadrem ent .

4. 2 - gestion dvi m até r ie l  sport i f  

-Donne son a v i s poUr l 'achat  et la réparat ion  dû m até r ie l  sportif.

-  E m et  des soiihaits à propos  d 'am énagem ents  qü d ' implantations  
noUVe l les  pour la sa ison  suivante, en fonction dU bilan des ac t iVités  
qvi'il a d re s s e  à ses  s iipérieiirs  h ié rarch iq i ies .

4. 3 -  Gest ion  dU personne l  d 'encadrem ent

Recri itement des  moniteiirs

- Pa r t ic ipe  à la définition des p ro f i ls  d 'embaiiche du personnel  tech 
nique, en indiquant au responsab le  du recrutement ses  besoins en la 
matière ,  en fonction de la nature de la discipline exe rcée  et du type 
de cUentèie que reçoit  ie centre.

Déterm inat ion  des conditions de trayait

- A f fecte  ies  pe rsonne is  d 'encadrem ent  dont i l  d ispose  aux groupes  
de pratiquants et étabUt leur  planning de t r a vail,  en respectant le 
cadre  général, des h o r a i r e s  étab l is  pour ie centre.
-  Contrôte ie respect  des h o ra i r e s  et ia p résence  des moniteurs  sur  
las t e r ra in s  d 'a c t iVités sport ives .

Gestion des  c a r r i è r e s ,  ayancements

- Pa r t ic ipe  à l 'é-vaiuation du personnel, d 'encadrem ent  en proposant  
une note technique et las é iéments  d 'appréc ia t ion  n é c e s s a i r e s  à 1,'a-
yancement de ce personne! .



Responsabi l ité  
et autonomie  
. Instructions

. Contrôle

. Conséquences  
d ' e r r e u r s

. Relat ions  
fonctionnel les

Fo rm at ion

- O rga n ise  les p r o g r a m m e s  et séances  de fo rm at ion  continue internes  
au s e r Vice ou les  p répara t ion s  aux stages de fo rm at ion  ex té r ieu rs  à 
l ' e n t rep r i s e  pour le pe rsonne l  d 'encadrement  placé sous sa r e s p o n 
sabi li té.

-  InterVient d i rectement  dans la fo rm at ion  de ses moniteurs  en o r g a -  
n isant et encadrant pour eux des séances  spécif iques d 'entrainement

r é g u l i e r  pendant le u r s  temps de t rava i l ,  ou des  stages en a vant saison.

Le  m on iteur -che f  a peu d 'o ccas ion s  de r e c e Vo ir  des instructions  
ponctuelles  ap rè s  le début de sa ison  pu isqu ' i l  est le seul responsab le  
technique rés idant sur  l ' implantation d 'e x e rc ic e .
P l a c é  sous l 'autor ité  h ié ra rch ique  du d irec teur  du centre pour les  
p ro b lèm e s  adm in istra t i fs  généraux  re lat i fs  aux act iVités qu ' i l  met 
en oeuvre ,  il est autonome sur  le plan technique.

Non  systématique.  Ses activ ités  font l 'ob je t  d 'un rapport  qu ' i l  rédige  
l u i -m ê m e  et transmet à son supér ieur  h ié ra rch ique .  Peut  éventuel lement  
être inspecté sur  place, soit pa r  un m em bre  de l 'a ssoc iat ion ,  soit par  
un représentant  autor isé  de la d iscipline d 'e xe rc ie e .

L e s  p rob lèm es  de sécur ité  peuvent être part icu l iè rement  importants 
dans l ' e x e rc ic e  de certa ines  d isc ip l ines .  Le  m oniteur -che f  est r e s p o n 
sable  de la sécur ité  des  u sa ge rs  dans l ' e x e rc ic e  no rm a l  des activ ités .
Le  non respect  des r è g le s  en la mat ière  ou une mauvaise  surve i l lance  
des  conditions d ' e x e r c i c e  peuvent en tra îner  des conséquences g raves  
pour les pratiquants et la responsab i l i té  de l 'a ssoc ia t ion  peut être  
engagée sur le plan civi l .

L e  m on iteu r -che f  a souvent des relations à l 'e x té r ieu r  de l ' é t a b l i s 
sement avec des p re s ta ta i r e s  de serv ice  pour l 'achat  ou l 'entretien  
du m até r ie l  sporti f,  pour l 'o rgan isa t ion  d 'é p reu ves  de c lassem ent  ou 
de manifestat ions sportives/ pour la réa l i sa t ion  des séances  d ' e n 
seignement (entretien des pistes  pour le ski, surve i l lance  du plan d 'eau  
pour la voile, m é t é o . . . ) ,  avec des s e rv ic e s  o f f ic ie ls  ( s e cou rs  en 
montagne, sauveteurs  secour is tes ,  gendarm er ie ,  administrat ions  
loca les ,  fédérations  d i r igeantes  des d i s c ip l in e s  d 'e x e rc i c e ) .



A D in térieur de ré tab lissem en t, il. entretient des relations d 'in fo r 
mation réciproque aVec l.e d irecteu r du centre et les autres p e r 
sonne ls qui concourent à la réa lisa tion  globale de la prestation  de 
lo is ir  ou de Vacances. U. peut aussi pa rtic ip er à l'an im ation  s o c io 
cu ltu relle  déVeloppée sur ie iieu  de résidence.
U partic ipe aux réunions organ isées par l.e siège de l'a ssoc ia tion  
pour ses hom ologues en Vue de d é fin ir  ie program m e d 'a c t iVité 
de l'o rgan ism e. Dans certa ines structures, il. coordonne son action 
au n iv eau de l'im p lan tation  aVec tes autres m on iteurs-chefs sous 
la d irec tion  d'un chef des sports. I ! a ].a responsab ilité  h ié ra rc h i
que de l'ensem ble du personnel, technique d 'encadrem ent de la 
d isc ip lin e .

Env ironne ment 
. M ilieu

. Rythme

P a rticu la r ités

Vit le plus souVent en co lle c t iv ité . Le public a ccu e illi dans les 
centres où i l  ex e rce  ses a c tiVités, est en vacances et peut être  
très  d iy e rs ifié  tant du point de Vue des âges que sur le plan de 
l 'o r ig in e  soc ia le . Le  titu la ire  est amené à tra va i l le r  à l 'e x té r ie u r  
dans des conditions clim atiques quelquefois d iff ic ile s , et participe 
d irectem en t et physiquement à l'encadrem ent des activ ités  spor- 
t iVes. (I l peut le cas échéant rem p lacer un m oniteur indisponible 
pour assu rer l'encadrem ent d'un groupe d 'é lè Ves ).

Saisonnier en fonction de la d isc ip line d 'e x e rc ic e . Peut tra Va il le r  
à l'année soit dans la même fonction (centre ouVert toute l'année) 
soit dans une autre fonction  ou une autre d isc ip lin e  s 'i l  en a les 
qualifications.
H o ra ires  soiim is à des dépassem ents fréquents, fonction des a c - 
tLvités déVeloppées sUr le  lieu  de vacances.
Conditions particv ilières  d 'e x e rc ic e  lié es  à la natiire des a c tiVités . 

Statüt professionnel : la pliipart des personnes ob serVées étaient de
permanents sa la riés  de l'assoc ia tion , c e l le - c i  les affectant sUi vant 
ses besoins sur Un em plo i identique sUr l'ensem ble de l'année 
potir la même d isc ip lin e , oü potir deux d isc ip lin es sportives pour 
lesquelles le titu la ire  éta it qualifié, ou encore sur un em plo i d i f fé 
rent dans une autre d isc ip lin e  d 'e x e rc ic e  (par exem ple ski-tennis, 
ski-m ontagne et a lp in ism e, sk i-Vo ile ).



I

Conditions d 'a ccès F o rm at ion  généra le  : v ar iée  allant du C E P  ail B ac  et plus.

Fo rm at ion  sport iVe spécif ique de la d iscipline d 'e x e rc ic e  : 
les  t itu la ires  de cet em plo i  possèdent a u minimtim Un b r e Vet 
d 'E t a t  dans la d isc ip l ine  d 'e x e r c i c e .  D e Ux cas échappent  
à cette ré g ie  :
- le cas d'une structure de petite enVe r g Ure où le titvilaire 
exe rce  les fonctions de moniteur chef sans p o sséd e r  le b r e vet 
d 'Etat  mais  se p ré p a re  à en stibir les épreirves ;

- le cas d ' Un o rg an ism e  où le responsab le  d'tine activité  
noUVel le n 'a  pas encore  obtenir le brevet  d 'E tat  poiir cette 
discip l ine mais  possède  par  a i l l eu r s  des d ip lômes  d 'Etat  potir 
d 'au tre s  d isc ip l ines  ex e rc é e s  dans le cadre de cet o rgan ism e .

Certa ins  t itu la ires  possèdent une double qualif ication dans le 
domaine sporti f,  ce qui leur  permet  d ' e x e r c e r  des fonctions  
d 'encadrem ent  pendant toute l 'année.

- L a  prat ique de la compétit ion dans la discip l ine d 'e xe rc ic e  
ou dans d 'au tre s  d isc ip l ines  sport ives ne semble  pas être un 
trait  ca racté r is t ique  de cette population.

- P a r  contre, l 'e xpé r ien ce  pro fess ionne l le  à l ' in té r ieu r  dU 
même o rgan ism e  aux emplo is  techniques d 'encadrement  direct  
de te r ra in  est de r èg le .  Expé r ien ce  de durée va r iab le .
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RESPONSABLE DE SECTEUR (activités sportives de plein air)

Autres appellations Conseiller technique

Définition Conçoit, met en oeuvre et àssuri le suivi d’une prestation technique dans le domaine des 
activités sportives de plein air : définition des orientations générales d’action, des moyens 
pour leur réalisation, gestion et suivi technique de l’activité.

Situation fonctionnelle 

. Entreprise

. Service

Entreprise commerciale de loisirs, associations de loisirs de plein air

Au siège social de l’organisme, service chargé des sports et activités sportives de plein air

Délimitation des activités Le responsable de secteur :

- Est généralement spécialisé dans un domaine du plein air ou une discipline sportive.

- Il est le responsable hiérarchique des directeurs de centres et chefs de bases de son 
secteur .

Description des activités 1) Conception et mise au point du produit «activité sportive de loisirs ou de plein air»

- Définit pour l’ensemble des implantations de l’organisme, dans le secteur dont il a la 
charge (secteur défini par une ou des disciplines en fonction de ses caractéristiques d’exei - 
cice), la nature et le type de produit à promouvoir : l’apprentissage ou l’exercice d’une 
activitéesportive de plein air ou de loisir. Choisit en fonction des caractéristiques géogra
phiques ou climatiques de l’implantation, de la clientèle qu’elle accueille habituellement, 
de développer telle ou telle pratique de l’activité sportive en question. Garde toujours le 
souci de proposer des activités compatibles avec la nature de la clientèle qui fréquente les 
implantations de l’organisme : vacanciers d’âge et de catégories socio-professionnelles 
divers, débutants dans la discipline ou initiés.

- Propose dans le cas d’implantations nouvelles, au directeur technique et au service de 
l’exploitation de l’organisme, la création ou le développement de certaines activités spor
tives en fonction des mêmes critères que ceux énumérés précédemment et des possibilité: 
financières de l’organisme. Participe à la définition du produit nouveau en tant que res- * 
ponsable d’un type de prestation.
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- Choisit et décide des grandes orientations en matière de pédagogie et d’apprentissage de 
la ou des disciplines de son secteur. S’inspire de méthodes ou programmes d’enseignemen 
normalisés ou proposés par les fédérations dirigeantes ou autres organismes du même type 
de son expérience personnelle en la matière et/ou de celles des techniciens (mcniteurs- 
chefs, responsables des sports dans les centres et village de vacances) de l’organisme qui 
peuvent apprécier directement les effets d’une pédagogie particulière auprès des clients et 
pratiquants

- Rédige le cas échéant les consignes et principes devant diriger les pratiques pédagogiques 
des hommes de terrain dans la discipline concernée.

2) Choix des moyens

2.1. Détermination des effectifs en personnel technique d’encadrement

- Examine les statistiques de fréquentation des activités sportives de son secteur et les 
taux d’encadrement réalisés les années précédentes.

- - Détermine en fonction de l’évolution de différents facteurs tels que la composition de 
la clientèle, le choix de pratiques pédagogiques données pour la réalisation de son prograr 1- 
me, les nonnes. habituelles ou obligatoires (pour des raisons de sécurité) d’encadrement 
de ces disciplines, l’effectif et les profits des personnels nécessaires

- Propose son évaluation au directeur technique gui l’accepte ou la modifie en fonction des 
possibilités budgétaires globales prévues pour le secteur et en concertation avec le titulain

2:2. Choix du matériel sportif nécessaire aux activités sportives de loisirs et de plein air, 
de son secteur

- Dispose d’un budget d’investissements et de fonctionnement, défini avec le directeur 
technique de l'organisme

- Propose pour l’achat et le renouvellement de matériel, un devis technique et financier à 
la direction de l ’exploitation après consultation du directe!}-technique. Etablit ce devis ei 
les prévisions d’achat à partir des bilans réalisés.pour le matériel par chaque implantation  ̂
èt de l’expression de leurs besoins. Projette à partir des bilans des saisons précédentes le 
taux de renouvellement ou d’acquisition de matériels nouveaux en fonction de l’évolutioi 
des techniques dans la discipline, du nombre de participants aux activités sportives et des 
souhaits des cadres sportifs chargés de la réalisation des activités sur le terrain. Soumet se: 
propositions à l’exploitation qui accepte ou modifie ses commandes en fonction de cri
tères financiers le plus souvent et non techniques.

- Répartit le matériel acquis dans les implantations de l’organisme et opère des choix le ci s_ 
échéant entre les implantations (priorités éventuelles).
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3) Contrôle et suivi de la prestation «activité sportive de plein air et de loisirs»

- Se rend périodiquement siir le terrain (en France et à l’étranger) pour évaluer l’efficacitt 
du système technique et pédagogique qu’il a mis'en place. Contrôle directement la quali
té de la prestation fournie par le personnel technique. Modifie le cas échéant certaines 
orientations en fonction des difficultés rencontrées.

- S’informe régulièrement par la lecture de rapports d’activité qu’il réclame aux responsa
bles des sports sur le terrain. Prend connaissance également des bilans généraux établis en 
fin de saison par ces mêmes responsables, bilans lpi permettant de définir et d’orienter soi i 
action ultérieure. Analyse éventuellement lesjsondagès effectués auprès de la clientèle surdon 
degré de satisfaction au sujet de la prestation fournie

- Assure ou fait assurer le suivi administratif des activités sportives dans les centres et vil
lages de vacances et de loisirs. Ce suivi concerne tout autant la gestion administrative du 
personnel que la gestion du matériel sportif.

4) Gestion du personnel technique d’encadrement des activités sportives de son secteur

4.1. Recrutement

- Définit les profils recherchés pour chaque emploi à pourvoir

- Rédige les textes d’insertion d’offres d’emploi oui contacte le cas échéant les responsables 
de fédérations, clubs et/ou administrations susceptibles de lui fournir les personnels re
cherchés. Consulte le fichier général du personnel déjà embauché par l’organisme pour un 
recrutement interne éventuel

- Réalise lui-même ou fait procéder aux entretiens de sélection des candidats. Met au point 
les tests pédagogiques et les épreuves pratiques de la sélection

- Convoque les candidats sélectionnés aux stages d’information et de formation préalables 
à l’embauche. Définit le contenu de ces stages et peut participer lui-même à leur encadre
ment.

- Affecte les candidats retenus aux implantations et services suivant les besoins exprimés 
parles responsables de terrain (effectifs et catégories de personnel).

4.2. Suivi administratif des carrières

- Assure ou fait assurer par son secrétariat la gestion administrative du personnel embauché; 
planning des congés, remplacements éventuels sur demande des responsablesde terrain.

- Donne son avis pour une promotion éventuelle d’un moniteur ou sa réembauche pour mjie 
saison ultérieure



4.3. Formation des personnels

Responsabilité et autonomie 

. Instructions

Contrôle

. Relations fonctionnelles

Environnement 

. Milieu

. Rythme 

. Particularités

Conditions d’accès

- Organise les stages d’information et de formation interne des personnels au moment de 
l’embauche. Peut participer directement à l’encadrement de ces stages.

- Propose les personnels susceptibles de suivre les stages de formation ou de perfectionner îent 
et les sessions de préparation aux diplômes officiels, extérieurs à l’établissement.

Le titulaire travaille en étroite collaboration avec le chef du service des sports ou directeur technique qui gère 
l’ensemble des activités sportives de l'organisme. A  sa demande, il établit des prévisions 
budgétaires pour la réalisation des activités qui le concernent et les soumet à discussion.
De fréquentes réunions d’information et de mise au point des stratégies de développemen 
des activités sont organisées à l’initiative de l’un ou de l’autre. Dispose d’une grande 
autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
Le titulaire produit à chaque fin d’exercice un bilan technique et financier des activités 
dont il a la charge. Par ailleurs la satisfaction de la clientèle entre dans l’appréciation de 
l’efficacité de son action

Le titulaire exerce une autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels techniques d’e: i- 
cadrement des activités sportives qu’il gère. Il contrôle leur activité soit directement en se 
déplaçant dans les centres et villages où ils opèrent, soit par la lecture des rapports d’acti
vité fournis régulièrement par les responsables locaux.

A  l’intérieur de l’entreprise, il entretient des contacts suivis avec les services commerciaux 
et d’exploitation du siège pour définir, promouvoir et mettre en place le produit sportif, 
il fait circuler- l’information spécifique de son secteur vers les responsables des autres 
secteurs, peut aussi rédiger les notes ou bulletins de liaison internes à l’usage des personne 
techniques d’encadrement.

à l’extérieur de l’entreprise II est en relation fréquente avec les milieux sportifs (fédéra 
tions, clubs,fabricants de matériel sportif, journalistes sportifs) pour information réciproque, 
achat de matériel ou recrutement de personnel technique

Travail en bureau, mais comportant de très nombreux déplacements en France (et à l’étranger 
lexas échéant, suivant l’implantation des centres de vacances gérés par l’organisme).

Horaires soumis à des dépassements fréquents en particulier pendant la saison

Emploi permanent quels que soient le secteur et les disciplines sportives

Formation générale secondaire



Formation sportive spécialisée et/ou pratique de la compétition de haut niveau dans les 
disciplines dont il a la responsabilité, sont la règle générale

Accès indirect à l’emploi après une expérience professionnelle de durée variable dans des 
emplois d’encadrement technique direct, au sein de l’organisme

Evolution de carrière possible vers la fonction de directeur technique ou chef de service de 
sports chargé de la coordination globale technique des secteurs pour l ’ensemble des organis nés
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B / -  Tab leat ix  com para t i f s  de synthèse des c a r a c t é r i s -  
tiqxies d 'em p lo i  :

L e s  tableatix com parat i f s  qUi stiivent présentent les  p r in c ip a 
les  ca rac té r i s t iques  des emplo is  o b se rv é s  dans les  o rg an ism es  de 
l 'échanti l lon, dU point de vUe des contemis d 'act iv ité , des conditions  
d 'em plo i  et des modes  d 'accès .

1. Sitiiation com parée  des emplo is  se lon les  fonctions et 

le s  domaines  d 'act iv ité

D O M A I N E  D ’ A C T I V I T E S

FONCTIONS
Initiation sportive et 

entrafhement à la compétition
Encadrement d 'activités 
sportives de plein a ir

Encadrement d’ activités phy
siques et sportives de détente

Action directe auprès des p ra 
tiquants

ENTRAINEUR MONITEUR . animateur sportif d 'en tre
prise

. animateur polyvalent d 'a c ti
v ités de plein a ir , utilisant 
des techniques comme support 
à la découverte du m ilieu 
naturel

Animation des équipes, d ire c 
tion technique et contrôle p é 
dagogique

RESPONSABLE TECHNIQUE M ONITEUR-CHEF . responsable animateur spor
tif  d 'en treprise

. responsable du secteur a c 
tiv ités  de plein a ir

Coordination des activités né
cessaires au fonctionnement 
et au développement de l 'a c 
tion du service

Comité d irecteur de l 'a s s o 
ciation

RESPONSABLE DE SECTEUR 

Conseiller plein a ir

Com ité d irecteur de l'aesocia- 
tion
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2. L e s  pr inc ipa les  ca racté r is t ique  s des emplo is  

o b se rv é s

L e s  informations  reg ro i ipées  ici et dans les  r Ub r iq Ues des  
em p lo i s - ty p e s  ne constituent pas Un tab leaU exhatistif des conditions  
d 'e x e rc ic e  des em plo is  d 'encadrement .  Il est toiitefois intéressant  
de p ré sen te r  schématiqi iement les  tendances qUi se dégagent avec le 
pliis de netteté des sitiiations o b se rvé e s .

2. 1. Spécia l isat ion oU po lyvalence

On retrovive prat iquement aUx  niveaixx d'intervention les  pliis 
techniqUes Une spéc ia l isa t ion  pa r  discipline (action directe auprès  des  
adhérents  et animation techniqUe d 'éqü ipes ) .  L a  polyvalence est plUs 
f r é q Uente poUr le s  fonctions de coordination de secteUrs  qUi sont aUssi  
moins typiqUement techniques.

S P E C I A L I S A T I O N  OU P O L Y V A L E N C E

D O M A I N E  D ' A C T I V I T E S

F O N C T IO N S
Initiation sportive  et 

entraînement à la  compétition
En cadrem ent  d 'act iv ités  
spo rt ives  de p lein  a i r

Encadrem ent d 'activ ités  phy-  
sq u e s  et sportives de détente

Action  d irecte Spécia lisat ion  sur une d i s c i 
p line.

A ffectat ion  à un groupe ou une 
é qu ipe .

Spécia l isat ion  su r  une d i s c i 
pline.

A ffectation  à un groupe.

Po lyvalence  avec tendance à 
la  spécialisation  pour c e r 
taines d isc ip lines de plein  
a i r  à r isques

An im ation  d 'équ ipe  s, d irect ion  
technique et contrô le  p éd a go 
gique

Spécia l isat ion  pa r  d isc ip line  

Tou s  n iveaux de pratiquants

Spécia lisation  p a r  d isc ip line  

Tous niveaux de pratiquants

Po lyvalence

Coordination  des activités Po lyva lence Spécia lisat ion  pa r  g roupes  de 
disc ip l ines

Po lyvalence
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2 .2 . Contentas d 'ac t iv ités  et ca tégor ies  d 'em p lo i 
selon le domaine d 'intervention

a) Dans le cadre dti plein a ir  ou de la détente, le champ d 'a c 
t iv ité  des intervenants est souvent é la rg i  aux tâches 
d 'animation des centres de vacances qui accueillent les 
pratiquants, tandis que généralement l 'en tratneur est plus 
spécifiquement a ffec té  à l 'encadrem ent exc lus if  des a c t iv i 
tés sportives  de compétition :

b) La  part des tâches adm in istratives et de gestion est plus 
importante lo rsqu 'i l  s 'ag it  d 'em p lo is  de d irection  techn i
que d'équipes (m oniteur-chef) pour des ac t iv ités  de plein 
a ir  que dans le  domaine de la compétition (responsable 
technique) ;

c) La  coordination des activ ités  sur un plan généra l pour l ' o r 
ganisme est confiée dans le domaine du plein  a ir  à un r e s 
ponsable de secteur, fonction pr ise  en charge dans les 
autres secteurs, non par un seul t itu la ire , m ais plus f r é 
quemment par un groupe de dirigeants ou par le président 
de la section ou du club.

(vo ir  tableau page suivante)
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CONTENUS D 'E M PLO IS  ET  DOMAINES 
  D 'A C T IV IT E

D O M A  I N E  D ‘ A C T I V I T E S

| FONCTIONS
Initiation sportive et 

entrafhement à la compétition
Encadrem ent d 'activ ités  

sport ives de plein  a ir
Encadrem ent d 'activ ités phy

siques et sportives de détente

Action d irecte E N T R A I N E U R M O N IT E U R Animateur

. Initiation et app ren tissage  
de la disc ip line

. Entrafhement spécifique à 
la  compétition

. Pa rt ic ipa t ion  éventuelle  aux 
instances d ir igeantes  de la 
section : s e c ré ta r ia t

. Enseignement théorique et 
pratique de la disc ip line

. Encadrem ent de l 'activ ité  
sportive

. Entretien  courant du m a té 
r ie l  sport if

. Part ic ipat ion  à l ’animation  
du centre de vacances en d e 
hors  des séances techniques

. Initiation à la d iscip line

. Accompagnement de groupes  
de découverte du milieu

. Partic ipation  à l 'animation  
du centre de vacances

Animation d'équipes, direction 
technique et contrflle pédago
gique

R E S P O N S A B L E  T E C H N IQ U E

. Coordination  des entra fhe -  
ments : harm onisa t ion  techn i
que et pédagogique

. P  répara t ion  de la saison  
sportive

. O rgan isat ion  pratique des  
entraînements

. Contrô le  des entrafrieurs

. Recrutem ent et formation  
des entrafheurs

. T âch es  adm in is tra t ives  : 
sec ré ta r ia t

M O N I T E U R - C H E F

. Part ic ipa t ion  à la définition 
des p ro g r a m m e s  d 'en se ig n e 
ment et des méthodes pédago 
giques

. O rgan isat ion  pratique des  
p ro g ra m m e s  d 'activité  : 
affectation des techniciens  
sportifs

. Contrô le  technique et p éd a 
gogique des enseignements

Secré ta r ia t ,g es t ion  du m a té 
r ie l  sportif ,gestion  du p e r s o n 
nel technique du centre

An im ateur  responsab le  du 
plein a ir

. Partic ipation  à la m ise  en 
place  des p ro g ra m m es  d 'ac t i 
vité

. Recrutement des moniteurs  
occasionnels

An im ateur  sportif  d 'en trep r ise

. Coordination administrative  
des activités dans un secteur  
géographique

Coordination des activités R E S P O N S A B L E  D E  S E C T E U R

. Conception et m ise  au point 
des activités sport ives de 
plein a i r  du secteur

. Cho ix  des moyens reffectifs 
en per son n e l .m até r ie l  s p o r 
tif

. Gestion  du personnel tech 
nique du secteur  : r e c r u t e 
ment suivi des c a r r i è r e s  et 
formation
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2. 3. Statuts et situations concrètes de t ra va i l  :
hora ires , rémunérations par catégor ie  d 'em plo i

Les  activ ités de plein a ir  emploient pliis fréquemment que le 
sport de compétition, des éducateurs sous contrat avec rémunération 
assoc iée  à une occupation à temps complet.

L 'an im ation  des éqiiipes et la d irection  technique et pédagog i
que des activ ités sportives reqUièrent le pins soiivent vm personnel 
stable, rém iinéré et à temps complet.

Le  responsable de secteiir chargé de la coordination est, qiiant 
à liii, t itu la ire de son emploi et exerce  ses activ ités  à temps complet.

CONDITIONS DE T R A V A IL  (HORAIRES)

D O M A I N E  D ' A C T I V I T E S  j

F O N C T IO N S C O M P E T IT IO N P L E I N  A IR D E T E N T E

Action directe E N T R A IN E U R

T ra v a i l  à temps part ie l

Contrat annuel ou couvrant  
la sa ison  sportive

E x e rc e  le plus souvent une 
autre p ro fe ss ion  qui n 'e st  pas  
toujours en rapport avec le 
domaine sportif

M O N IT E U R

T ra v a i l  à temps complet

Contrat sa isonn ie r  en fonction  
de la d isc ip line  d 'e x e rc ic e

Peut avo ir  un contrat à durée  
indéterm inée ou reconducti 
ble

E x e rc e  souvent une autre a c 
tivité p ro fess ion ne l le  sa is o n 
n ière  dans une autre d is c ip l i 
ne sportive  ou dans un autre  
secteur  d ’ activité non sportif

An im ateur  sport i f  d 'e n t r e p r i 
se

T ra v a i l  à temps complet |

Contrat à durée  indéterminée

An im ateur  polyvalent , con 
trats  et durées  de trava i l  | 
v a r ia b le s ,  sa isonn ie rs  ou à 
la demande 1

E x e rc e  souvent une autre a c 
tivité p ro fess ionne l le  s ' i l  n'esi 
pas s a la r ié  de l 'assoc ia t ion

Animation des équipes -  D i 
rection technique et p édago 
gique

R E S P O N S A B L E  T E C H N IQ U E

Tem ps  plein  ou part ie l  selon  
la  disc ip line  et le statut

Cumule souvent deux fonctions  
dans l 'a s soc ia t io n  : r e s p o n s a 
ble - s e c ré ta i r e  de section

M O N I T E U R - C H E F  

T em ps  plein

Contrat sa ison n ie r  ou le plus  
souvent à l 'année.

Cum ul d ’ e xerc ice  des ac t iv i 
tés sa ison n iè re s  p a r  double  
qualif ication dans le m êm e  
organ ism e

Peut auss i  e x e r c e r  pour le 
m ôm e orga n ism e  d 'au t res  
fonctions de te r ra in

An im ateur  sportif  d 'en trep r is f  
responsab le  de secteur

S a la r ié  à temps complet

N 'e x e r c e  pas d 'autre  activité  
pro fess ion ne l le

Coordination des activités R E S P O N S A B L E  D E  S E C T E U R

T em ps  plein  à l 'année

C o n tra t  à durée  indéterminée

N 'e x e r c e  pas d ’autre activité  
p ro fe ss ion ne l le  le p lus so u 
vent
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C O N D IT IO N S  D E  T R A V A I L  (R E M U N E R A T I O N S )

D O M A I N E  D A  C T I V I T E S

FONCTIONS C O M P E T I T I O N P L E I N  AIR D E T E N T E

Action  d irecte E N T R A I N E U R

Bénévo le  ou indemnisé

Rém unérat ion  fréquente dans  
certa ines  d isc ip l ines  et à 
certa ins  niveaux sportifs  
d 'encadrem ent,  et suivant les  
capac ités  f inanc iè res  du club

Peut p e r c e v o i r  des honoraireé  
de la  c lientèle  dans certa ines  
disc ip l ines

M O N IT E U R

A u  p a i r  ou indemnisé

Le  plus souvent rém unéré  
en tant que s a la r ié  de l ' a s s o 
ciation

A n im ateu r  sport i f  d 'e n t re 
p r is e

R ém un éré ,  sa la r ié  de l ' a s s o 
ciation

A n im ateu r  polyvalent d 'a c t i 
vités de lo is i r s

Souvent rém unéré  en tant que 
sa la r ié  de l 'assoc iat ion  ou 
sous fo rm e  de vacations

An im ation  des  équipes • 
D irect ion  technique et p éd a 
gogique

R E S P O N S A B L E  T E C H N IQ U E

R ém u n é ré  le p lus souvent,  
sa la r ié  de l 'a s soc ia t ion

M O N I T E U R - C H E F

R ém un éré  en tant que s a la r ié  
de l 'a s soc ia t ion

R esponsab le  an imateur sp o r 
tif  d 'en t rep r ise

R ém un éré  s a la r ié  de l ' a a s o -  
ciation

R esponsab le  du secteur  des  
activ ités sport ives : rém uné 
ré sa la r ié  de l 'assoc iat ion

Coord ination  d es  activ ités R E S P O N S A B L E  D E  S E C T E U R

R ém un éré  sa la r ié  permanent  
de l 'a s soc ia t io n

:f
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2.4 .  M odes  d 'a cc è s  aux  em plo is  : prat ique s p o r 
tive, d ip lômes  de spéc ia l i té  et expér ience  p ro fess ionne l le

L a  po sse s s io n  d'un diplôme de spéc ia l i té  est  prat iquement  
de règ le  dans la population ob se rvée .  L e s  ex igences  de t itres  acquis  
en compétit ion ou dans quelques d isc ip l ines  de ple in a i r  (voi le )  c o m 
pensent pa r fo is  l 'a b se n ce  de diplôme d'Etat , m a is  ne rem placent  pas  
le plus souvent com m e p re u Ve de compétence pédagogique le b r e Vet 
de spécialité.

P R A T I Q U E  S P O R T I V E  E T  D I P L O M E S  D E  
________________ S P E C I A L I T E

D O M A I N E  D ' A C T I V I T E S

F O N C T IO N S

C O M P E T IT IO N P L E I N  A IR D E T E N T E

Prat ique
sportive

Dip lôm e
de spécialité

Pra t ique
sportive

Dip lôm e
de spécialité

Pra t ique
sportive

D ip lôm e  
de spécialité

Action directe E N T R A I

N iveau  régional  
ou national

Ancien  p r a t i 
quant du club  
ou pratiquant  
actuel

N E U R

Prédom inance  
de b revets  f é 
déraux

P o u r  certa ines  
d isc ip l ines ,  
obligation d'un  
brevet  d ’Etat

M O N IT

N ive au  régional  
ou national mai  
non ob l iga to ire

C om pense  dans  
certa in es  d i s 
c ip lines l 'absen  
ce de b revet  
fédéra l ,  r a re

E U R

Prédom inanc  e 
de b revets  
d 'E ta t  dans  
certa in es  d i s 
c ip lines à r i s 
ques ou dont 
l ' e x e r c ic e  pro  
fess ionne l  est 
trè s  r é g l e 
menté ( s k i -  
montage )

B rev e t s  fédé 
raux de voi le  
fréquents

A N I M A T E U R  D 'E N T R E P R I S E

V a r ia b le  -  Po lyva lence  de f o r 
mation rem arquab le  - b revets  
fédéraux  et b revets  d 'Etat  
suivant les d isc ip l ines

A N I M A T E U R  P O L Y V A L E N T

V a r ia b le  - Po lyva lence  de 
form ation  socio-éducative et 
sportive

P o u r  certa ins an im ateurs  o c 
cas ionne ls ,  c 'e s t  la pratique  
du te rra in  qui est souvent 
appréc iée

Animation  des équipée 
Direction  technique et p éd a 
gogique

R E S P O N S A B L E  T E C H N IQ U E

N iveau  national ! B r ev e ts  féd é -  
ou international! raux de haut

'n iveau  ou b r e -  
ivets  d 'E tat  de 
ila  spécialité
t
1

M O N IT E U R

V a r ia b le

-C H E F

Brevets  d'Etat

Coordination des activités R E S P O N S A B L E

V a r ia b le  m a is  
peut être  p r is e  
en compte

D E  S E C T E U R

B rev e t  d 'Etat

P o u r  quelques  
c a s  o b se rvés  
pas de d ip lô 
m e  sport i f  
d ’Etat
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L 'e x p é r i en c e  p ro fess ionne l le  dans le secteiir sport i f  n 'est  pas  
toüjoi irs  ex igée  poUr le n iveaU d 'intervention correspondant  avxx emplo is  
de moniteUr oU d'entraîï iei ir.  P o Ur les  niveavix siipérie iirs,  l ' a c c è s  à 
l ' e m p lo i  siippose l 'acqiiis it ion d 'Une expér ience  pro fess ionne l le  dans le 
domaine sport i f  et se fait p a r  voie interne a s s e z  fréquemment.

E X P E R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E  D ' E N C A D R E M E N T
S P O R T I F

D O M A I N E  D ' A C T I V I T E S

F O N C T IO N S C O M P E T IT IO N P L E I N  A IR D E T E N T E

Action d irecte Expé r ience  acqu ise  le  plus  
souvent dans l 'a s soc ia t io n  
com m e pratiquant

Peut ne pas avo ir  d 'e x p é r ie n 
ce p ré a la b le  à l 'em p lo i ,  en 
pa r t ic u l ie r  sa isonn ie rs  non 
d ip lôm és d 'E tat

Si expérience ,pour les  g r a 
des le s  p lus é levés ,  e lle  est  
souvent acqu ise  dans l ' o r g a 
nisme

Expé r ience  du monde du t r a 
va i l  pour l 'an im ateur sportif  
d 'en t rep r ise

Expér ience  t r i s  v a r ia b le  pour  
l 'an im ateu r  polyvalent et dans 
des domaines d iv e rs

An imation  des équipes E xp é r ie n ce  acqu ise  au sein  
du club ou dans les  em plo is  
précédents dans d 'au t res  c lubs

A c c è s  ind irect à l 'em p lo i

A c c è s  indirect à l 'em p lo i ,  f i 
l iè re  interne h l 'o r g an is m e  le 
plus souvent

Coordination  des activités A c c è s  indirect à l 'em p lo i ,  
f i l iè re  interne à l 'o rg a n is m e
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- CONCLUSION -

Les  apports de l'étüde de l 'encadrem ent des activ ités  physiqties 
et sportives se situent sur tro is  plans distincts mais com plém enta ires  :

- celni de la définition d 'indicateurs opérationnels permettant 
de développer des instruments de stiivi et de pilotage des 
conditions d 'encadrement des activ ités  sportives et de 1' évolu.- 
tion de la q iia lification des d ifférentes ca tégor ies  de p e rson 
nel concernées ;

- c e lUi dU diagnostic portant sUr l'adaptation des modes actnels 
d'acqviisition des qiialifications sportives aUx fonctions d 'en 
cadrement exercées , et notamment des d ispositifs  de fo rm a 
tion développés aU cotirs des dern ières  années ;

- celüi de la documentation opérationnelle, par la définition 
des em plo is-types aiitoiir desqUels se s trUctUrent les  situa
tions concrètes de l 'encadrem ent des activ ités  physiques et 
sportives ex tra -sco la ire s .

- Cette dern ière  information a été jointe aU rapport ; i l  n 'est 
pas nécessa ire  d 'y  reven ir , par contre, les  deUx aiitres points m éritent 
qixelqiies développements.

I - LA D EF IN IT IO N  D 'IND ICATEU RS O PE R A T IO N N E LS

Ceux-c i concernent :

- les  conditions d 'encadrement des ac t iv ités  physiqties et 
sportives ex tra -s co la ire s  ;

- et les p ro f i ls  de qiia lification et de recriitem ent des person 
nels d 'encadrement.
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1°)  L a  m e s u re  des conditions d 'encadrem ent  des acti-vités 

physiques  et sport ives

L a  m a î t r i s e  du déVeloppement des activités  physiques et 
sport iVes implique la  d isposit ion d'un certa in  nom bre  d 'in formations  
et la  poss ib i l i té  d ' é Va lue r ,  non seulement les  invest issements  m a té 
r i e l s  à r é a l i s e r ,  m a is  au ss i  les  beso ins  en personne l  quali fié  p a r t i 
cu l iè rem ent  dans un domaine où les  rô le s  d 'encadrement ,  d 'animation  
et de Vigi lance (sécu r ité  des pe rsonnes  et des instal lations) condition
nent la qualité du s e rv ice  rendu. L 'éva luat ion  de ces beso ins  et même  
la  descr ipt ion  de la situation actuelle  ne r e l è Vent pas de l 'appl icat ion de 
coefficients  s im p les  expr imant  le rapport  entre le -volume d'activité  
ou le niveau de pratique du sport  et le Volume de l 'encadrem ent  n é c e s 
sa i re .  L e s  taux d 'encadrem ent  des ac t iVités constituent une m esu re  
s im p le  ( rapport  d 'e f fect i fs )  m a is  d 'appl ication complexe pour deux 
ra i son s  :

- le s  taux d 'encadrem ent  traduisent un mode d 'o rganisat ion  
des activ ités  et non un d eg ré  de technicité qui sera it  p ropre  
à une discip l ine .  L e s  beso ins  d 'encadrem ent  ne peuvant être 
directement  extrapolés  de la connaissance des ef fecti fs  l i 
cenciés  pa r  d iscipline. De plus,  les  actions conduites par  
les  d i f férents  o rg an ism es  (1) peuvent p ren dre  pour une m ê 
me d isc ip l ine  des fo rm es  distinctes selon qu 'e l le s  conce r 
nent l ' entraînement à la compétition, la  formation  des jeunes,  
l ' in it iation et le perfectionnement des adultes, l 'animation
et l 'encadrem ent  de groupes  de pratiquants.  Pou r  uti l iser ,  à 
bon escient, des taux d 'encadrem ent  et p ro céd e r  à un suivi 
statistique ou à des estimations, il importe donc avant tout 
de définir  les  ca tégo r ies  d 'act iv ités  ou d 'o rgan ism es  pour  
l e sque ls  ces taux devront être ca lcu lés  et p a r  conséquent les  
v a r ia b le s  de distr ibution et les  unités statistiques de collecte ;

- le pe rsonn e l  d 'encadrem ent  technique n 'est  pas homogène,  
ni dans ses  conditions d 'emplo i ,  ni dans son statut, ni dans 
ses  fonctions. A in s i ,  ce que l 'on  m esu re  en comptabilisant  
des ef fect i fs  n 'es t  pas  str ictement additionnable. M a is  s u r 
tout, l ' in terprétat ion  des résu ltats  de la m esu re ,  du point 
de vue, notamment, des actions dest inées à a m é l i o r e r  l ' e n 
cadrem ent  sport i f  ou m êm e  de la s imple évaluation des con
ditions d 'encadrement ,  r i squera i t  d 'ê t re  fortement.erronée si 
l ' in fo rm at ion  réunie et traitée n 'opéra i t  pas un certa in  nombre  
de distinctions p r inc ipa les .

(1) C lubs ,  o f f ices ,  assoc ia t ions  ou sociétés com m erc ia le s .
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L'étiide r é a l i s é e  apporte à la  définition de ces  instruments de 
mesi i re  et de pi lotage, une contribütion d irecte  et opérationnel le .  L e s  
ana lyses  qUi viennent d 'ê t re  exposées  et les  constriictions d'indicateixrs  
qU'e l le s  ont nécess itées  ont p e rm is  de soü l igner  le c a rac tè re  opérato i re  
de certa ins  c r i t è re s  et de certa ines  ca tégor ies  de regroi ipement.

Sans prétendre  a r r ê t e r  déf init ivement de tels cad res  de sa is ie  
d 'in formation,  on notera p a rm i  les  points essent ie ls  à re ten ir  ;

- le s  c r i t è r e s  de définition des imités statistiques, c ' e s t - à -  
dire  des Unités aU sein desqiie lles  sont effectiiés les  d é 
comptes d 'e f fect i fs  ;

. les  catégor ies  d 'o r g a n i sm e s  se lon l e Ur vocation : 
o rg an ism es  à vocation spécifiqiie, plein a i r  011 
compétition, o rg an ism es  i in id isc ip l ina ires  à v o 
cation spéc ia l i sée ,  o r g a n ism es  p lu r id i sc ip l in a i 
r e s ,  dont les  c r i t è r e s  sont la mono oU la p lUr i -  
activité et la mono oU la p lu r id isc ip l ina r i té  ;

. l 'éventa i l  des actions p roposées  et des pixblics 
atixqiiels les  o rg an ism es  s ' a d re s s en t  : éqtiipes 
de compétition, fo rmat ion  des jeixnes, initiation 
et perfectionnement des adültes, encadrement  
et animation de grotipes de pratiquants ;

. le regroi ipement des d isc ip l ines  en fonction des  
conditions dominantes d 'encadrem ent ,  en quatre  
groupes principaux, les  d isc ip l ines  tradit ionnel les  
de compétit ion : sports  d 'éqüipe ,  gymnastiqiie,  
ath lét isme,  cyc l ism e .  . . le s  d isc ip l ines  de p r a 
tique individuel le : jiido, sports  de combat, ten
nis, natation. . . les  d isc ip l ines  de plein a i r ,  
siirtoiit les  d isc ip l ines  ex e rc é e s  en site natiirel, 
l ' en tret ien  de la condition physique et l 'édiication  
c o rp o re l le  ;

. et la nomenclature oU la c lass i f icat ion  des statuts 
et fonctions types :

-  potir les  statüts : bénévo les ,  r é m Unérés  
et détachés à temps complet , rémcmérés  
et détachés à temps pa rt ie l  ;
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-  poUr les  fonctions types : d i rec teurs  et 
chefs de centre,  conse i l l e r s  et d irecteurs  
techniqiies, r e sponsab le s  techniques, en-  
trafnevirs monitei irs , a ides-moniteixrs  et 
initiateUrs .

2 ° )  L e s  p ro f i l s  de recri itement et de qiialification dU personnel  

d 'encadrem ent

Cet ensem ble  d 1 indicateiirs revêt  Un intérêt p ropre  dans la 
m e s u re  où l 'on  est en état de fa i re  le l ien entre des statistiques fon 
dées  siir ces  indicatei irs,  le s  activ ités  concrètes  d 'encadrement  qü 'e l les  
recovivrent et les  politiqiies de gest ion oU de recri itement des personnels  
concernés .  L e s  ca tégo r ies  qU' i ls  proposent  correspondent,  en effet, à 
des log iqUes concrètes  d 'Uti lisation des p e r s o n n e ls  et des p ro f i l s  de 
qiialification dominants en rapport ,  soit avec l 'o rgan isa t ion  et l 'act ivité  
des o rg an ism es ,  soit avec  les  groi ipes de d isc ip l ines.

L e s  actions, éventUel lement décidées  en faveUr de telle ovi 
telle  catégor ie  d 'act iv ité  011 d 'encadrement ,  potir raient a insi  être avan-  
tageixsement s itüées, non seulement par  rapport  à des effect ifs  (soUs 
r é s e r v e  que l ' a p p a r e i l  statistique soit développé)  m ais  par  rapport  à 
un ensem b le  de prat iques  et de contraintes.  O r ,  ces aspects  qualitatifs  
sont d'autant pliis importants qUe l 'on  se troiive en face d'une o rg a n is a 
tion de m a rc h é  de type co rpo ra t i f  t rès  développée (1).

A U-de là  de sa contribution à la définition de cad res  statistiques  
et de la foiirnitiire de p r e m ie r s  éléments de tendance, l 'étüde p répare  
directement  à la constmct ion  de tab leaUx de bo rd  as so r t i s  d 'Un mode
d 1 inte rp r  étation.

- D e s  p ro f i l s  p ré fé ren t ie l s  oii dominants de qiialification ont 
été dégagés  sUr lesqi ie ls  noiis ne rev iendrons  pas ici, sitiiant 
la p lace re lat ive  de la  pratiqiie de la compétition dans la f o r 
mation des qvialifications et l ' e x e r c i c e  des différentes ac t i 
vités  d 'encadrem ent  pa r  rapport  aux voies de formation  
sport ive s p éc ia l i sé es  pa r  discipline et sUrtoiit la voie des  
fo rmat ions  sport ives  géné ra le s  à l'édvication physiqUe.

(1) C e l l e - c i  rés ii l te à la  fois de l 'o rgan isa t ion  vert ica le  des discip lines  
de compétition, de la  rég lementat ion  p ro fess ionne l le  sector isée ,  et 
dU développement de statiits " d ' e n t r e p r i s e "  p rop re s  a Ux  grands  
o rg a n ism e s  as soc ia t i f s  oii com m erc iaux .
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L e  rô le  des format ions  à c a rac tè re  spécif iquement technique  
a pu être a ins i  m ieux  ce rné  dans sa double d imension de quali fication  
pro fess ionne l le  et de perfectionnement ou d 'é la r g i s s e m e n t  des c o m p é 
tences,

- L e s  c a ra c tè re s  p ro p re s  de l ' encadrem ent  p ro fess ionne l  
( p ro fess ion  rém un érée  p r inc ipa le )  ont été m is  en évidence  
et notamment son rô le  pa rt icu l ie r  au sein de l 'encadrem ent  
sporti f.  L e s  fonctions d 'encadrem ent  pédagogique et de g e s 
tion qu ' i l  a s sum e  la rgem ent  impliquent au s s i  des conditions  
d 'accès  spécif iques  (1).

Cec i  s ignifie  donc que les  le v ie r s  d 'action ut i l isab les  pa r  les  
pouvoirs  publics  sont re lat ivement spécif iques ,  se lon la  ca tégor ie  de
population que l 'on  cherche à atteindre et l 'évolut ion souhaitée des______
conditions d 'encadrement  des di f férentes  ac t iv i tés . On rap p e l l e r a  à ce 
sujet la  double opposition, entre :

. d 'une part , les  activ ités  de ple in a i r  et la  
compétit ion ;

. et, d 'autre  part,  l ' encadrem ent  d irect  
de te r ra in  et l 'encadrem ent  pédagogique ou 
de gestion.

L e s  uns et les  au tres  concernent des ca tégo r ies  d 'act ions,  
des modes d 'act iv ités ,  des fonctions et des ca tégor ies  de personne ls  
relat ivement typés, am orçant  autant de f i l i è re s  de quali fication et de 
recrutement.

(1) Cf. Supra tableaux de répartit ion de l ' encadrem ent  pro fess ionne l  
et bénévole  p a r  p ro f i l  et pa r  fonction 2ème part ie  IV -2 .
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II - L ' A D A P T A T I O N  D U  D IS P O S IT IF  D E  F O R M A T I O N  A L A  S IT U A T IO N  
G E N E R A L E  D E  L ' E N C A D R E M E N T  S P O R T I F  ET  P A R T I C U L I E R E 
M E N T  A U  M A R C H E  D U  T R A V A I L  D E  L 'E N C A D R E M E N T  P R O F E S 
S I O N N E L

1 / - L e s  prat iques  de recrutement et d 'a ffectation aux r e spon 
sabi l i tés  d 'encadrem ent  re lèvent  plus des capacités f inanc ières  des o r 
gan ism es  et des contraintes de leu r  vie interne que d'un m arc h é  du t r a -
v a i l . L a  fluidité des échanges, l 'h a rm on isa t ion  re lat ive des conditions  
d 'em p lo i  et de statut qui a ssurent  sur  un m arché  du t rava i l  la t r a n s f é r a 
bi li té et la reconna issance  des compétences  restent la rgem ent  à dé ve 
lopper.

On constate de ce point de vue une certa ine contradiction_______
entre un contenu et une o rgan isat ion  des activités  et des fonctions r e l a 
t ivement définis et s tructurés  et des prat iques  de recrutement ainsi  que 
des conditions d 'em p lo i  t rès  hétérogènes  :

- l ' encad rem ent  technique des activités  physiques et sportives  
e x t r a - s c o l a i r e s  appara ît ,  à t r a v e r s  l 'ana lyse  que nous avons  
conduite, s tructuré  pa r  grandes  fonctions. L e  contenu et les  
contours  de ces fonctions sont a s s e z  nettement dé limités  
pour  ne pas être confondus (1). De plus, ces définitions fonc
tionnel les  correspondent  à des fo rm es  d 'act iv ité  pa rt icu l iè res
(2). E l l e s  se déterminent la rgem ent ,  en effet, par  rapport  
aux final ités  concrètes  des actions encadrées  et des publics  
auxquels  el les  s 'ad re ssen t .  B ien  qu'act iv ités  et disciplines
ne soient pas indépendantes (3), i l n 'ex iste  pas de fo rm e et 
encore  moins  de contenu d 'em p lo is  p ro p re s  à telle d i s c ip l i 
ne, vo i re  groupe de d iscipline.

Cec i  ne revient pas à n ier  la  sector isat ion et les  part icu la r ités  
techniques des d isc ip l ines .  On cons idère  seulement que le s  fonctions de 
base  autour desque l le s  pou rra i t  se s t ructurer  un m arché  du t rava i l  ne 
sont pas pa r t icu l iè re s  à telle ou tel le  discipl ine.

- M a l g r é  des fonctions nettement d i f fé renc iées  dans les  faits, 
et en dépit de la  spéc ia l isa t ion  d isc ip l ina i re ,  i l n 'existe  pas  
un vé r i tab le  m a rc h é  du t rava i l  ni des m écan ism es  d 'a ju s te 
ment entre les  beso ins  d 'encadrem ent  et des disponibil ités  
de compétence (y com pr is  s e m b l e - t - i l  pour les  13 à 15 000 
p ro fe s s ionn e ls ) .

(1) Cf. les  cinq fonctions de base  : d irection - conse i l l e r s  techniques - 
r e sponsab le s  techniques - entrafr ieurs,  moniteurs  - a ides -m on iteu rs .

(2) Cf. Fonctions et domaines  - 2ème part ie  I I -3.
(3) Cf. P r o f i l s  d 'act iv i tés  - 2ème part ie  1-4. 2.
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L e s  pratiqiies actiiel les  sont m arq i iées  profondément :

-  pa r  la pe rsonnal isa t ion  des recri i tements  : la  p romotion  sUr  
titre, les  r e c r Utements internes  et les  f i l i è re s  de d iscipline  
qU' i ls  créent rendent peU apparents  les  mouvements  r é e l s  de 
personne l  et ne permettent pas  ime exp re ss ion  c la i re  des b e 
soins sUr le m arc h é  dU trava i l ,  ni Une connaissance p réc i se  
des d isponibil ités  éventuel les  de pe rsonne l  qUa l i f ié .  L ' é v o -  
lütion de la rég lementat ion des b reve ts  et t i tres  p r o f e s s io n 
nels  conf irmant ce mode de recri itement t rès  internal isé  
ren fo rc e ra i t  l e s  b a r r i è r e s  existantes.

- la coexistence de statiits centrés  sUr Un bénévolat,  qUi ass i i -  
me la grande m a jo r i t é  des charges  d 'encadrem ent ,  et de s ta -  
tUts p ro fess ionne ls  c rée  Un contexte d i f f ic i le  poUr la  définition 
des politiqiies de recriitement. L e  bénévolat sUppose, en effet,  
qUe chaque cliib oU o rgan ism e  troiive s Ur p lace l ' e n c a d r e 
ment (bénévole )  dont il a besoin , dans la l imite de ses p r o 
p re s  re s so i i rc e s  qUi sont également fonction de s contributions  
loca les  (cotisations,  siibventions de col lect iv ités  et recettes  
des manifestations) .  L a  vie interne dU clüb constitiie à la 
fois l 'h o r izon  de sa gestion et la  resso i i rce  essent ie l le  de 
moyens m até r ie l s ,  physiqiies 011 f inancier  s. L e s  p rob lèm es
de recri i tement et de format ion  s 'examinent  et se règ lent  
essent ie l lement  en fonction de cons idérat ions  internes et 
non pa r  rapport  à Un m arché .

C es  ca rac té r i s t iques  soc io -économiques  dU fonctionnement des  
o rg an ism es  et de l 'o rgan isa t ion  des activ ités  sport ives  rendent diff ic i le  
le développement d 'Un m arc h é  dix t rava i l ,  c ' e s t - à - d i r e  la m ise  en r a p 
port  de l ' o f f r e  et de la demande oU m êm e  Une m e i l l eu re  harmonisat ion  
entre, d'iine part , beso ins  de développement des activ ités  et beso ins  
so lvab les  et, d'aiitre part , d isponibil ités  de compétence s et déve loppe - 
ment de la qiialification. L 'hypothèse  actiielle de fonctionnement reste  
que le milieti génère  l ' encadrem ent  technique dont il a besoin . L a  cpia- 
l ité de cet encadrement dépend donc de la  capacité  hvimaine et financière  
de ce m i l i e U. On comprend  a l o r s  l 'appoint s é r i e Ux qUe constituent les  
m ise s  à disposit ion de pe rsonne l  des co l lect iv ités  loca le s ,  d 'e n t rep r i s e s  
vo ire  de l 'adm in is tra t ion  elle -m ê m e  poUr r e l e v e r  cette capacité , m a is  ces  
m ise s  à disposit ion sont t rè s  a léa to i re s .

Ce  contexte soc io -économ iqua  a des pro longements  sUr la g e s 
tion de la fract ion  p ro fes s ionna l i sée  de l 'encadrem ent  sport i f  :

- les p ro fess ionne ls  sont, soit également générés  pa r  le milieu, 
(ai ito -recrixtement),  soit indiiits pa r  Un cheminement pa ra l lè le ,  celiii 
de l 'édiication physique. Cet absence de recri itement d i rec t  s 'exp l ique
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d'autant m ieux  que l 'encadrem ent  p ro fess ionne l  a surtout des r e sp o n 
sab i l i tés  d 'encadrem ent  pédagogique ou d 'encadrement  de t e r r a in  de 
haut niveau technique. L 'u n  et l 'au tre  impliquent à la  fois une co m p é 
tence technique et une compétence humaine reconnue,  c ' e s t - à - d i r e  qui 
ont eu l 'o cc a s ion  de s ' e x e r c e r .

Il  y a peu de p lace dans un tel système pour l ' instaurat ion  
d'une f i l i è re  de quali fication sui gener is  de type un ivers i ta i re  par  
exemple .  A  l ' i n v e r s e ,  le développement d'une telle f i l iè re  im p l ique 
rait  plus une définition d 'ob ject i fs  nouveaux pour l 'encadrem ent  tech
nique et pédagogique et la d isponibil ité  des moyens correspondants ,  
qu'une rég lementat ion  pro fess ionne l le .

2 / -  L e s  deux vo ies  de la  fo rmat ion  spéc ia l i sée  (b revets )  et 
de la fo rmat ion un ive rs i ta i re  ne pa ra issen t  pas co ïnc ider  avec les p r a 
tiques actue l les .  E l l e s  ne constituent pas vér i tab lement  des f i l i è re s  
d 'a cc è s  à l ' e m p lo i  (bénévole ou non).

- L a  rég lementat ion  sur  les  b reve ts  d'état appara it  comme un 
moyen de vér i f icat ion  de connaissances  et secondairement  un mode d ' a c 
quisition de qualif ication.  L e s  ex igences  r ég lem enta i r e s  se présentent  
avant tout com m e un moyen de s ' a s s u r e r  d'un niveau technique minimum  
des postulants à certa ines  fonctions. L 'adm in is t ra t ion  fait pa r  là oeuvre  
de tutelle ; i l est d 'a i l l e u r s  à noter  que les  p ro b lèm e s  de brevets  dans 
l e s  d isc ip l ines  de plein a i r  ont été souvent évoqués à propos  de la sécu 
r i té  des pratiquants. On a ha rm on isé  les  compétences sans modi f ie r  les  
r è g l e s  de fonctionnement du m a rc h é  du t rava i l  et les  prat iques ou p o l i 
tiques de recrutement  qui en découlent.

L e s  fo rmat ions  spéc ia l i sées  jouent toutefois un autre rôle  
l a i s s é  dans l ' o m b r e  pa r  l 'étiquette de rég lementat ion p ro fess ionnel le  
qui leu r  est a s soc ié e  : ce lui d'une voie de formation continue et de p e r 
fectionnement. Ce perfectionnement est le plus souvent destiné à é l a r 
g i r  et d i v e r s i f i e r  les  compétences  p ro fess ionne l le s  indépendamment de 
l 'u s ag e  technique qui en est fait, c ' e s t - à - d i r e  que les  connaissances ,  
s a v o i r - f a i r e  et compétences  t r an sm ise s  p a r  ces fo rmations  sont inté
g r é s  à des f o rm e s  d 'act ions mult ip les ,  entrafriement, exe rc ice  phys i 
que, animation. , . E l l e s  ne débouchent pas seulement sur la  pratique  
de la discip l ine en tant que d isc ip l ine  distincte. Ce rô le  déjà m is  en 
évidence dans la  précédente  étude sur  les  b reve ts  de plein a i r  conf irme  
l ' a m b iv a len ce  des b revets  p a r  rapport  à la finalité de leur  institution 
et p a r  rapport  à l 'u s a g e  concret  qui en est fait.
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- L e s  formations  vmivers ita ires  qUi ne répondent pltis d i r e c 
tement à la p réparat ion  des cad res  de l ' ense ignem ent  de l 'éducation  
physiqvie (schématiqiiement le sport  s co la i r e )  pa ra issen t ,  qiiant à e l les ,  
l a rgem ent  déconnectées des prat iques  de recri itement et d 'ob ject i fs  p r o 
fess ionnels  c i rconsc r i t s ,  en dehors  des ji istif ications ponctiielles qUe 
peuvent avancer  leUrs  p rom oteu rs .  E l l e s  sixbissent, en effet, la con c u r 
rence des pratiqiiants de haut niveaii, et des t rans füges  dû sport  s c o 
la i re  et de l 'édi ication physiqUe. En tou.t état de cause ,  e l les  ne sont 
opérantes dans le secteur d 'em p lo i  qUe noUs avons, t ra ité  qU'à condition  
qUe letirs béné f ic ia i res  conservent  des l iens  étroits  avec  l e Urs  clübs et 
la  pratique sportive et postiilent simviltanément aux  b reve ts  de s p é c ia l i 
tés. Or ,  on cons idère  dans le système d 'ense ignement  que les  formations  
vmiversita ires  de ce type ont nécessa i rem ent  Une finali té p ro fess ionne l le .

A u  te rm e  de cette étvide, et compte tenu, de ses l im ites ,  la  
question se pose ra i t  encore  a Ujo Urd 'h Ui, tant aixniveaU de l ' a d m in i s t r a 
tion qU'à celiii des clübs (p r is  dans l e Ur généra l i té )  oU des in té re ssés ,  
de la  définition d 'Une format ion  à l 'encadrem ent  sport i f  s iisceptible :

. d ' a s s i i r e r  Un bon niveau de compétence débordant les  sevils 
aspects  techniqiies de d isc ip l ines  pa r t icu l iè re s  ;

. de développer  des formelles p roches  de l ' a pp ren t is s age ,  c ' e s t -  
à - d i r e  comportant Une part ie prat ique et appliquée importante  
afin d 'a s s i i re r  la  continuité entre p ra t iqUe, contacts humains  
et responsab i l i té  ;

. de s 'o i iv r i r  à Un éventail  de d isc ip l ines  moins  c i r co n sc r i t  afin 
d 'a cc ro î t re  la capacité de t rans fe r t  des compétences  et de 
mobilité.

0 U bien, i l reste à m i e Ux p r é c i s e r  la fonction des formations  
existantes pa r  rapport  aUx piiblics qU' el les  concernent et a Ux final ités  
pro fess ionne l les  qUi pevivent l e Ur être a s s ignées .  Il conviendrait  peut-  
être,  à ce titre et a U moins  poUr part ie ,  de m ieux  d i s so c ie r  les  f o r m a 
tions selon qu 'e l le s  ont pour objet l 'acqu is i t ion  d'une quali fication à l ' e n 
cadrement technique sport i f  ou l 'appro fond issem ent  des compétences  
dans une discipline ou un groupe de d isc ip l ines  en cours  de c a r r i è r e ,  et 
suivant qu 'e l le s  concernent la compétit ion ou l 'encadrem ent  de p r a t i 
quants, d 'activ ités  de plein a i r  ou l 'animation.

Un suivi  r é g u l ie r  des béné f ic ia i res  des formations  d'état  
(université , concours  admin istrat i fs ,  b reve t  d'état)  rendra it  de grands  
se rv ic e s  pour su ivre  l 'évolut ion du rô le  des fo rmat ions  à t r a v e r s  les  
ca racté r is t iques  et le cheminement de le u r s  béné f ic ia i res .
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A N N E X E  S T A T I S T I Q U E

1ère partie  - A c t iv i té  et structure des organ ism es 

2ème partie  - A c t iv ités  et p ro f i ls  individuels
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AN N EXE  STATIST IQ U E  (1ère partie )

O - C H AM P D 'ETU D E  - Fédérations et l icences attribuées en 1977

I - A C T IV IT E  E T  STRU CTU RE DES ORGANISMES

1. Nature des organism es et domaine d 'activ ité

2. Répartition des licenc iés  selon la nature et le domaine 
d 'activ ité  de l 'o rgan ism e auquel i ls  adhèrent

3. Organismes unidiscip linaires - Organism es p lu r id isc ip l i
naires : répartition ; e ffec t ifs  l icenciés  ; e f fec t i fs  d 'encadrement ; taux 
d 'encadrement

4. D iscip lines sportives pratiquées dans les  d ifférents o rgan is 
mes ; répartition ; e f fec t i fs  l icenc iés  ; e ffec t ifs  d 'encadrement ; taux
d'encadrement

5. Répartition du personnel d 'encadrement selon les conditions
d 'em plo i

6. Conditions d 'em plo i du personnel d 'encadrement selon le 
domaine d 'activ ité  de l 'o rgan ism e d 'em plo i
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0 - 1 .  C H A M P  D 'E T U D E  : F E D E R A T IO N S  E T  N O M B R E  D E  L IC E N C E S  

(Source  : M in is tè re  de la  Jeunesse, des Sports  et des L o i s i r s  - statistiques jeunesse ,  sports  et lo is i r s  : édition 1978)

D isc ip l ines N o m b re  de l icences 1977
Regroupem ents e ffectués  

dans l ’ étude
concernées Fédérat ions  olympiques

Fédérat ions
non

olympiques

Total
Répartition  
des l icences

{

1) Sports d 'équipe  

F  oot 

Basket

AutreB sports d 'équipe

En sem b le  sports d 'équipe

2) Ath lét ism e

3) a. Gymnastique  

b. Judo

Sports  de combat

c. A u t r e s  sports en sa l le  <

Ensem b le  sports  en sa l le  
et gymnastique

4) Natation

5) Tennis

6) C y c l i sm e  et cyc lo tou rism e

Ski

V oile

Equitation

Football

Basket

Handball

Rugby

V o l leyba ll

Jeu à XIII

A th lé t ism e

Pentathlon

Autres  sports de plein  a i r  
et a s s im i la b le s

Ensemble  plein  a i r  
iominante plein a i r  et 
t s s im ilab les

Education physique et 
gymnastique volontaire

Au tre s  p ratiques  

Ensem ble  autres p ratiques

Gymnastique

Judo

Karaté

Boxe

Boxe  f ran ça is e  

Tennis  de table  

E s c r im e  

Haltéroph il ie  

Lutte

T ra m p o l in e

Natation

Tennis

C yc l i sm e  et

cyc lo tou r ism e

Ski

V oile

Sports équestres

Sports  de montagne

Plongée  so u s -m a r in e

T i r

Canoë

Av iron

Sport de g lace  

T i r  à l ' a r c  

Ski nautique  

Spéléo  

Orientation

Education physique  
Gymnastique vo lonta ire  

Sports  optionnels

D anse

et a s s im i le s

1.311.747  

248. 667 

116.799

56.207

94 . 84 5 

246

95.544  

306. 133

12.431

25.458  

15.723 

9. 029

81.827

83.310

552.088  

84.125  

115.809

79.057  

12.245 

13.424 

19.409  

12. 189 

5.664  

4. 983 

2 .  501

147.439

20.743

}

52.741

5.5

65.293

902

»}

438.236

54.915

96.424

61.480

169.211

183.000

15.394

169.800

T O T A U X

(682.533)

2.242 .937

95.091

(70.687)

(116.405)

588.769

81.827

438.236

(138.225)

(307.376)

1.197.623

(26 .2 )

( 5 ,0 )

(13,6 )

44 ,8

2 , 0

(1 .9 )

(7 ,5 )

(2 .3 )

11,7

1 , 6

8,7

(2,8)

( 1 1 , 0 )

0 . 7 )

(2 .3 )

(6, !)

23, 9

367. 605

5. 012. 088

7, 3 

100
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Activ ités  non couvertes  (non o lym piques )

D isc ip lines  
Regroupements effectués  

dans l 'étude

Fédérat ions
concernées

N o m bre  de l icences 1977

Fédé ra t ion s  o lym piques
Fédérat ions  

non 
olympiques

Tota l
Répartit ion  

des  l icences

Sports mécaniques

Activités et sports de détente

Jeux de ba lles  et ballon

Autres  sports d ive rs

Automobile

Moto

Motonautisme

Pétanque

Bou les

Quil les

B i l l a r d

Pelote

Ba l lon  au poing 

B a se  ba il  

Longue paume

Golf

Sur f

Patins à roulette  

P a rachut ism e  

V o l  l ib re

Secourism e  et sauvetage

D iver s t
Joutes et sauvetage  
nautique

M ajo ret tes  

Pêch e u rs  en m e r

19. 273 

12.445 

3. 167

3 67.565  

162.376 

12.565 

6. 973

6.288

653

518

1.427

32.263 

1.083 

4.515  

9. 501 

2.064

Sauvetage ,secour ism e  49.117

1

2. 927

24. 396 

4.939

T O T A L

}

34.885

549.479
} 529. 941

8 . 88 6

49.426

52.044

29. 335

716.055



I -  1. N A T U R E  DES ORGANISMES ET  DOMAINE D 'ACTIV ITE

(1 ) Nature  ju rid ique  des o rgan ism es

1. é tab l issem ent sport i f  s p éc ia l is é  des co l lect iv ités  lo c a le s  (o f f ic es  municipaux, o f f ices et s e rv ic e s  in tercom m unaux ou départementaux,  
base s  rég iona les  de l o i s i r s )

2. autres  s e rv ic e s  d ’ adm inistration  ou d ’ étab l issem ents  publics

3. p a r c s  nationaux et régionaux

4. é tab l issem ents  d ’ enseignement sous contrat ; o f f ices et autres  se rv ic e s  publics et a s s im i lé s

5. associat ions spo rt ives  ou de p lein  a i r

6. se rv ic e s  sport i fs  d ’en t rep r ise  : c lubs et associat ions

7. e n t rep r is es  de to u r is r  e et lo i s i r s  .

8. exploitation de salles etautres en t rep r is es  p r ivées

9. p ro fe ss ion s  sport ives indépendantes : activité à fo rm e  c o m m e rc ia le

(2 ) E r  O  du total de la ligne

172



I - 2. REPAR TIT ION  DES LICENCIES SELON LA N A TUR E  ET LE  DOMAINE D'A CTIYITE  DES ORGANISMES .AUXQUELS ILS ADHERENT

173



1 - 3 .  O R G A N IS M E S  U N I D IS C IP L IN A IR E S  E T  O R G A N IS M E S  P L U R I D I S C I P L I N A I R E S

répart i t ion  - ef fecti fs  l icenc iés  - effect ifs  d 'encadrem ent  - taiix d 'encadrem ent

Spécialisation dans P l i i r i
Tota l

Uni P l i i r i
Tota lüne discip l ine disc ip l inar ité d isc ip l ina i res d isc ip l ina i re s

N o m b re  d ' o r g a 
n ism es

193 125 318 60, 7 39,3 100

E f fect i fs  licene- 
ciés

22 931 22 192 45 123 50, 8 49 ,2 100

Effect i fs  d ' e n 
cadrement

1 194 1 402 2 596 46, 0 54, 0 100

Taux  d 'e n c a d r e 
ment 5 ,2  % 6, 3% 5, 75%
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1 - 4 .  D IS C IP L IN E S  P R A T IQ U E E S  D A N S  L E S  D I F F E R E N T S  O R G A N IS M E S

Discip line
Mombre d ’o r gan ism es  

pratiquant 
la  d isc ip line

E f fec t i fs  l icenciés  
d é c la r é s  dans  
la d isc ip line

P e rso nn e l  
d 'encadrem ent  

affecté à la  d isc ip line

Taux
d 'encadrem ent

moyen

1 1. Football 11,6 17, 9 20,  7 6, 6

\Z.  Vo lley  bail 5 ,9 3,7 7, 3 11,5

13. Basket bail 8,4 8, 1 11,6 8, 2

15. Autres sports d ’équipes 6,4 4 ,9 6, 3 8 ,0

Ensem ble  sports d 'équipes (32 .3 ) (3 4 ,6 ) (4 5 ,9 ) (7; 7)

14. Athlétisme 4 ,8 4 ,2 3,5 44 -o
o

21. Judo 6, 1 5, 3 2,5

1

2, 6

22. Autres sports de combat 2,7 2 ,3 1,3 3 ,2

Ensemble  sports de combat (8 ,6 ) (7 ,6 ) (3 .8 ) (2 ,9 )

23. Gymnastique 0, 7 1,2 0, 5 2, 7

20. 29. Au tre s  sports en salle 10, 5 5 ,0 6, 1 7, 3

Ensem ble  sports en salle (20 ,0 ) 0 3 , 8 ) (1 0 ,4 ) (4 ,5 )

30. Natation 4, 1 4 ,2 3,4 4 ,6

40. Tennis 7, 3 8,4 4, 9 3,4

50. Cyc l ism e 4,3 5,7 5,8 5 ,8

61. Ski 4, 8 9,5 8,0 4 ,8

62. Vo ile 1,6 I , 0 2 ,7 15,9

63. Equitation 2 ,0 2 ,6 1,0 2 ,2

69. Autres sports de plein a i r 5, 2 3 ,0 3,3 6,4

Ensem ble  sports de plein a ir (17 ,9 ) (2 1 ,8 ) (20 ,8 ) (5 ,5 )

70. Gymnastique volontaire ,  yoga 10, 5 11,8 9, 7 4, 7

90. Autres activités, danse 3, 2 1,3 ' , 3 6 ,0

Ensem ble  activités physiques et a r t i s 
tiques

(13 ,7 ) (13. 1) ( 11, 0) (4 ,9 )

T O T A L 100 100 100 (7, 16)

( î )  entre parenthèses : totalisation part ie lle



I - 5. R E P A R T I T I O N  D U  P E R S O N N E L  D ' E N C A D R E M E N T  S E L O N  SES C O N D IT IO N S  D ' E M P L O I

Rémuné ration

T emps Bénévo les Rémiinérés Tota l Bénévo les R ém unéré s Tota l

Pe r son ne l  permanent 1 564 258 1 822 60, 9 66, 3 61,6

. T em p s  complet 139 140 279 5,4 36,0 9,4

. T em p s  part ie l 1 425 118 1 543 55, 5 30,3 52, 2

Saisonniers 1 005 131 1 136 39, 1 33, 7 38,4

. T em p s  complet 30 34 64 1, 1 8 ,7 2, 2

. T em p s  part ie l 975 97 1 072 38,0 25, 0 36,2

T O T A L 2 569 389 2 958 1 00 100 1 00

T em p s  complet 49 ,3 50, 7 100 6, 5 44, 7 11,6

T emps part ie l 91,8 8, 2 100 93,5 55, 3 88,4

T O T A L 86, 8 13, 2 100 100 100 100



1 - 6 .  C O N D IT IO N S  D 'E M P L O I  D U  P E R S O N N E L  D 'E N C A D R E M E N T  E T  D O M A IN E  D 'A C T I V I T E  D E  L 'O R G A N IS M E  D 'E M P L O I

Vocation Vocation
O rg a n ism e s  proposant des activités  dans le domaine

spéc ia l i sée diVe r s i f i é e
Compétition Atitres pratiqties Fo rm at ion

Bénévo les

. T em p s  plein 4 ,4 5,7 6, 1 3 ,9 5 ,9

. T em p s  pa rt ie l 82,4 81,0 84, 6 80, 0 81, 1

Rémtmérés

. T em p s  ple in 5,4 6, 1 5 ,2 8, 3 5 ,5

. T e m p s  part ie l 7 ,8 7, 2 4, 1 7 ,8 7,5

T O T A L 100 100 100 100 100

B énéVoles 86,8 86, 7 90,7 83, 9 87, 0

Rémvinérés 13, 2 13, 3 9,3 16, 1 13, 0

Saisonniers 19,4 43 ,9 4 1 ,9 40 ,9 44, 2

Perm anents 80,6 56, 1 58, 1 59, 1 55,8

T e m p s  plein 9,8 11,8 11,3 12, 2 11,4

T e m p s  pa rt ie l 90,2 88, 2 88, 7 87, 8 88, 6
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A N N E X E  S T A T IS T IQ U E  (2ème part ie )

II - ACTIVITES ET PROFILS INDIVIDUELS

1. Sitüation professionnelle générale de la population échantillonnée

2. Sitiaation professionnelle : sotis-population des agents d 'enca
drement ayant une profession principale en dehors des activités sportiVes : 
emploi et qualification

3. Situation professionnelle : sous population des agents d'enca
drement n'ayant pas d'activité professionnelle en dehors de leur s fonctions 
d'encadrement

4. Conditions d'emploi : statut et rémunération

5. Conditions d'emploi : durée du traVail

6. Conditions d'emploi : modalités d'engagement et fonctions

7. Fonctions sportiyes et conditions d'emploi

8. Fonctions sportiyes et situation professionnelle

9. Activités d'encadrement : disciplines exercées et formes 
d'activité (domaine)

10. Taux d'actiyité par fonction

11. Répartition des disciplines exercées par fonction

12. Ecarts de répartition des disciplines par fonction

13. Formation générale scolaire et formation sportiVe

14. Formationssportiyes générales et spécialisées

15. Formation générale et situation professionnelle

16. Formation générale et catégorie socio-professionnelle
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17. P r o f i l  de qiialification sport ive ; définition et c r i t è re s

18. Tatix d 'e x e rc i c e  des d isc ip l ines  selon les  ré fé rences  acqtaises 
dans la spécia li té

19. P r o f i l s  : sexe,  âge

20. P r o f i l s  et sitiiation pro fess ionne l le

21. P r o f i l s  et conditions d 'emplo i

22. Répart it ion  des p ro f i l s  et des fonctions

23. E c a r t s  de répartit ion des p ro f i l s  p a r  fonction : p ré fé rence  
de p ro f i l s  p a r  fonction, sitiiation pro fess ionne l le  et formation sport iVe

24. Répart i t ion  des p ro f i l s  p a r  d isc ip l ines  et groiipes de d isciplines

25. Dem ande  de fo rmat ion  et pe rspe c t iVes pro fess ionne l les
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[ - 1.S IT U A T IO N  P R O F E S S I O N N E L L E  G E N E R A L E  D E  L A  P O P U L A T I O N  E C H A N T I L L O N N E E

Encadrement à t itre de p ro fe s s ion  pr inc ipa le  
rérmmé rée

. sans aiitre activité 136

. avec Une autre p ro fess ion  annexe 23

159 2 1 , 8
18, 7

L 3’ 1

Aiitres  pro fess ions  pr inc ipa les  rémianérées  

. exchisivement

. aVec des fonctions annexes d 'encadrem ent

384
"b

4 0J

424 58, 2

52,7

A
5,5

Sans activ ité pr inc ipa le  rémtinérée

. disposant de rémunérat ion ac ce s so i r e

. ail titre des fonctions d 'encadrem ent  à 
l 'occas ion  d 'a i itres  fonctions

. recherchent tin emplo i

. sans rémiinération a c c e s s o i r e  et ne 
recherchant pas d 'em p lo i

146

36

s

11

99

C _ v _

729

20

4, 9

C

1,5

13, 5

—V e-

100

1,5
3,4

i
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II - 2. E M P L O I  Q U A L I F I C A T I O N  D ES  P E R S O N N E L S  A Y A N T  L E U R  P R O F E S S IO N

P R I N C I P A L E  E N  D E H O R S  D E  L E U R S  A C T I V I T E S  S P O R T IV E S

Secteur d 'emplo i

Catégor ie  s oc io -p ro fe s s ionn e l le

Indépendants
Secteur
public

'Secteur
pr ivé

Ensem ble

Patrons  et t r ava i l l eu r s  indé 
72 4, 2pendants

Exploitants ag r ic o le s 28 1,7

S a la r ié s

C a d re s  stipérieiirs 33,9 13, 0 21,7

C a d re s  moyens 35,4 25,4 29, 0

E m p loyés  et pe rsonne l  de 
se rv ice 11,5 17, 5 13,9

O u v r ie r s 5 ,7 29,4 15,8

Inactifs 13, 5 14,7 12, 3

NR - - - 1,4

T O T A L 100 100 100 100
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II - 3. S IT U A T IO N  P R O F E S S I O N N E L L E  D ES  P E R S O N N E L S  N ' A Y A N T  P A S

D 'A C T I V I T E  P R O F E S S I O N N E L L E  HORS D E  L E U R S  F O N C T I O N S  D ' E N C A D R E M E N T

Statut des fonctions d 'encadrem ent

Situation pro fess ionnel le
Encadrem ent  

à titre  
pro fess ionne l

Encadrem ent  
à titre  

non pro fess ionne l
Ensem b le

Fonction sportive 79,7 34, 1 59,8

Etudiants 1,9 63,4 28, 8

Détachés ayant la qualif ication  
de

18,4 2 ,5 11,4

dont cadre  supér ieur 8, 2 - 5 ,4

. cadre  moyen 7,6 - 4 ,6

. employé ou ouvr ie r 2, 6 - 1,4

T O T A L 100 100 1 00
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II -  4. S T A T U T  E T  R E M U N E R A T I O N

Bénévo les  Non bénévoles

Perm anents  66,7  67,0

Saisonniers  et 33 3 33 0
sotis contrat  annixel

100 100

T em p s  complet  5 ,9  64,6

T em p s  part ie l  89 ,0  34,0

NR  5,1 1,4

Bénévo les  Non bénévoles  NR  Total

17, 1 82,3  0 ,6  100

79,1 14,0 6,9  100
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II - 5. D U R E E  D U  T R A V A I L  (ho ra i re  d 'act iv ité )

P ersonne l  travai llant à temps plein - h o ra i r e  hebdom ada ire  (165)

^  20 heures

20 à 25 heures  

26 à 34 heures  

35 à 44 heures  

45 heures  

N R

11,5

14, 5 

0, 6

>  26,6  ( ^ 2 5  heu re s )

44, 2 (40 heu re s )  

20,6  ( ^ 4 5  heu res )  

8, 5

100

Personne l  travai llant à temps pa rt ie l  (515) - h o r a i r e  m ensue l

bénéVoles  r ém uné rés

^  10 heures

10 à 19 heures  35,4  22, 7

20 à 24 heu res  2 1,Û 15, 2

^ 2 5  heures  43 ,6  62 , 1

100 100



II - 6. M O D A L IT E S  D 'E N G A G E M E N T

Engagement
sa isonn ier

Engagement
anmiel

Engagement  
année ovi sans  

l imite
NR T otal

T e m p s  plein 4 ,5 3 ,0 14,9 0, 2 22, 6

T e m p s  part ie l 8 ,6 14 ,7 46 ,2 1, 1 70,6

N R 0, 3 1,4 2 ,7 2,3 6,8

T O T A L 1 3,4 19, 1 63, 9 3,6 1 00

T em p s
plein

T emps  
part ie l

N R Saisonnier Annixel Année N R

C o n se i l l e r s 70, 0 23, 5 2 ,5 100 5, 0 12, 5 82, 5 - 100

Direc te i i rs 38, 8 46 ,9 14,3 100 10, 2 22,4 63, 2 4, 1 100

R espon sab les 30,4 27, 5 2, 5 100 7,6 12, 7 78, 5 1,3 100

Entrafhei irs 17, 6 76, 1 6, 3 100 11,6 21,5 63,9 3 ,0 100

A ide -m on ite i i r s 13, 2 82,4 4 ,4 100 29,4 14,7 52,9 2 ,9 100

Entrafnei irs ,  a id e -m o n i -  
tei irs, non ventilés 18,8 71, 1 10, 0 100 6,7 23, 3 60, 0 10, 0 100

T O T A L 22, 6 70, 6 6, 7 100 13,4 19, 1 63, 9 3, 6 100



II - 7. FONCTIONS SPORTIVES ET CONDITIONS D'EM PLOI

Fonction  sport ive
B é n é v o le s

Conditions d 'em plo i

R é m u n érés  M ixtes (2) NR E n sem b le

D ir e c te u r s  et a d m in is tr a te u r s  
d io r g a n ism e s

C o n s e i l l e r s  techniques

R esp on sab le  techniques

E n tra îneu rs  et m on iteu rs

A ides  m on iteu rs  et in it ia teu rs

E n tra în eu rs ,  a id e -m o n i te u r s  non 
v en t i lé s

63, 3

27, 5

50, 6

7 0 ,4

78, 8

72, 3

2 8 ,6  6 ,1
34, 7

65, 0 7, 5
72, 5

3 4 ,3  
+-------

14, 9
 -NU-----------

4 9 , 2

16,7  8 ,4
.  >V

25, 1
11,0 6 , 6

“V —17,6

16 ,7  4 ,4
v v ----------- 1

2 1 , 1

2, 0

1 , 2

4, 5

3 ,6

6,6

100

100

100

100

100

100

6 ,7

5 ,5

1 0 , 8

4 6 ,  0

18, 7

12, 3

> 23 ,0

> 7 7 ,0

E n se m b le 67, 3 21,0
- v —2 9 ,0

8, 0; 3 ,7 100 100

(1) P r é c i s io n  insu ff isan te  pour p e r m e ttr e  une a ffectation  c e r ta in e  en tre  entrafheur et a id e -m o n ite u r  
(le p r o f i l  d e s  non a f fe c té s  e s t  in te r m é d ia ir e  en tre  c e s  deux fonction s) ,  i l  s 'a g i t  dans tous l e s  ca s  
cependant de fonctions de terra in

(2) Mixte : une p art ie  d e s  fonctions à t i tre  rém u n éré  et une part ie  à t i tr e  bénévo le
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II - 8.F O N C T I O N S  S P O R T I V E S  E T  S I T U A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

A  titre de 
pro fes s ion  
princ ipa le

Exercent  
Une autre  
pro fes s ion

Absence  de 
sitiiation 

pro fess ionnel le
Tota l

D i r ec teu rs 36, 7 40 ,8 22,4 100

C o n se i l l e r s 75, 0 22, 5 2,5 100

R espon sab les 30,4 63, 3 6,3 100

Entrafhei irs 18, 2 62,4 19,4 100

A ide  -monitei irs 11,0 58, 1 30, 9 100

Entrafrievir s ,a ide -m onite i i r s  
non ventilés

15,6 63,3 21, 1 100

T O T A L 22, 2 58, 2 19,6 100



II - 9. A C T IV IT E  D ’E N C A D R E M E N T  - DISCIPLINE5EXERCEES E T  FORMES D 'A C T IV IT E  CORRESPONDANTES

Foot

B asket

A u t re s  sports d’ équipe  

E n se m b le  sports d ’ équipe  

A u t r e s  sports en sa l le  

Gymnastique

Sports  en sa l le  sauf sports de com bat

Ath lé t ism e

C y c l ism e

Compétition

52,9 

52,4 

58

53, 0

53, 1~)

65. r / ^
58, 0

53, 5 

66,0

F o rm at io n  enfants

39.

3 7 ,  !> 

35,6 J \
35, 6 “j

“AN
38,4

29,6 

35, 6 

30, 0

F orm a t io n  adultes  
et c a d re s

2. 1 
6,9  

1,0

3 . 0 >
■ J

3,4

M ,  8

5, 5 

2, 0

P le in  a i r  et en tra în e 
ment physique

NR

^4,5

100
100
100
100

100
100

100
100
100

Judo

A u tre s  sports de combat  

E n se m b le  sports de combat  

Natation  

T ennis

37

37C 3 0 ,8 ')

25,8

*37, 0 

38, 6

23, 1

18

28,6

34.8

36.8 

57, 1

C 20, 7 

10,4 

11, 5

1,8
2,6

100
100
100
100
100

Ski

A u t re s  sports de plein  a ir  

V oile

E n se m b le  sports de plein  a i r

20
15.8

18.8

0. 8 I
33, 2 

35,4 

45 ,3

:1

18, 3

17, 7 

16,9 

21,4

38, 1

19

26

3,4

0
9,8  

5, 6 

11,1
18, 3 **9, 0

100
100
100
100

Gymnastique volontaire  et entraînement physique 36, 5 1 ,5 9,5 50, 0 1.4 100

A u t r e s  activités physiques

T O T A L

9 ,0 81,1 6, 0 3, 1

39, 0 37,8 9,3 7,4 6,6

100

100



II -  10. T A U X  D 'A C T I V I T E  P A R  F O N C T IO N

N o m b r e  d' interventions dans N o m b r e  d 'act iv ités  distinctes  N o m b r e  de d isc ip l ines  encadrées  
des domaines  distincts  poUr chaqtie p a r  individto.

d isc ip l ine  encadrée

Directet irs 2 ,3 3, 1 1,3

C o n se i l l e r s  techniqties 2, 2 5, 0 2,3

Responsab les  techniqUes 2.5 3, 1 1,2

E ntra îneurs 1,8 2 ,4 1,3

A id e -m o n i teUr8 1,3 1,6 1,2

Non ventile s 1.7 2, 1 1,2

E n sem b le 1.9 2, 6 1.3



II -  I I .  REPAR TIT IO N  DES DISCIPLINES PAR  FONCTION

D ire c te u rs C o n se i l l e r s  technique R espo n sab le s  technique
Entra îneurs  

et non ventilés
A ide -m o n it eu r s

... -,

Fréquence  moyenne  
pondérée

G R O U P E  I

Sports  d 'équipe

Gymnastique et autres  sports  de sa l le

Cyc l ism e

Ath lé t ism e

E n sem b le

19,2

9,6

1,4

6 ,8

37, 0

15,9 

4, 0 

1.0

20, 9

22, 8 

13, 7

3, 7

4, 1

44, 3

40, 0 

10, 1 

4 ,2  

5, 7

60,0

9.6

9.6

0, 5

1, 9

21, 6

25 , 9  

9,4  

2, 1 

3, 7

36,7

G R O U P E  II

Judo et sports de combat  

Natation  

T ennis  

E n sem b le

0, 7 

0.7  

3,4

4 ,8

7, 9 

7, 5 

4, 5

19,9

25, 6 

5,8  

6,6

38,0

6, 0 

6,6  

2, 8

15,4

1, 9 

9, 1 

11, 6

22,6

8,4  

5, 9 

5, 7

20, 0

G R O U P E  III

A u tre s  sports de p lein  a i r  

Act iv ités  spécifiques  

Gymnastique volontaire  

P ra t iq u es  éducatives  

E n sem b le

54,8

2 ,7

0 ,7

3 ,4

52, 2

3, 0 

4 ,0

7, 0

10,7

2, 5 

4, 5

7, 0

16, 0

3 .4

5 ,2

9.6

40 .8

13.9  

1,0

14, 9

34, 9

5, 1

3, 0

8, 1

T O T A L 100 1 00 1 00 100 100 100



II - 12. ECARTS DE R E PAR T IT IO N  DES DISCIPLINES PAR  FONCTION

Indice des écarts  de fréquence relati f  à la fréquence moyenne pondérée

D ir e c te u r s C o n s e i l le r s  tech n iqu e R e s p o n s a b le s  tech n iqu e
E n tra fn e u rs  

e t  non v e n t i lé s
A id e -m o n ite u r  s

F ré q u e n c e  m oyen n e  
p o n d é ré e

G R O U P E  I
-

S p o r ts  d 'é q u ip e 89 74 106 186 45 21 , 9

G ym n as tiq u e  e t a u tre s  s p o r ts  de s a l le 102 43 145 107 102 9 ,4

C y c l is m e 66 48 176 200 24 2, 1

A th lé t is m e 184 - 110 154 51 3, 7

E n sem b le 101 57 121 163 5 9 36, 7

G R O U P E  I I

Judo e t s p o r ts  de co m b a t - 94 304 7 ' 23 8 ,4

N a ta tion - 127 98 112 154 5 ,9

T e n n is 60 79 116 49 203 5, 7

E n s e m b le 24 100 190 77 113 20, 0

G R O U P E  I I I

A u t r e s  s p o r ts  d e  p le in  a i r 157 150 31 46 117 34, 9

A c t iv it é ®  s o é c lf ia u e s

G ym n a s tiq u e  v o lo n ta ir e 53 59 49 66 273 5, 1

P r a t iq u e s  éd u c a t iv e s 23 133 150 173 33 3, 0

E n s e m b le 42 86 86 118 183 8, :

T O T A L 100



II -  13. F O R M A T IO N  G E N E R A L E  S C O L A IR E  E T  F O R M A T IO N  S P O R T IV E

Form at ion  géné ra le  s co la i re En sem b le

Fo rm at ion  généra le  sport ive N i VeaU de format ion géné ra le  sport iVe

Otii Non Otii Non
Aide-monite i ir

monitetar
M a ît r i se P r o f e s s e u r

V I  + V 52,4 12, 6 36,6 52, 3 52, 5 61,9 48 ,2 23,9

IV 22, 8 4 ,4 15, 2 25, 0 21,8 21,8 40, 7 26, 1

III + II + I 16,7 2 ,2 12, 2 15,4 17, 3 11,5 3,7 34,8

N R 8, 1 1,0 5,8 7,3 8,4 4 ,7 2,4 15, 2

So ü s - total 20, 2 69, 8
s----------- VT

_______/

T O T A L 100 100 100 100 100 100 100

II - 14. F O R M A T I O N  S P O R T I V E  G E N E R A L E  E T  S P E C I A L I S E E

Form at ion  généra le  sportivre

Fo rm at ion  sport iVe 
spéc ia l i sée

T O T A L

Otai Non

Monitei ir ,  a id e -m on it eUr 65 35 100

M a ît r i s e 63 37 100

P r o f e s 6 e Ur 56, 5 43, 5 100

Sans FG S 40, 9 59, 1 100



II -  15. F O R M A T I O N  G E N E R A L E  E T  S I T U A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Encadrem ent  
Fonction pr inc ipa le

Aiitre p ro fess ion  
pr inc ipa le

Absence  de p ro fess ion  
princ ipa le

dont étüdiants non étüdiants

V I  + V 52,2 55,4 43 ,8 41, 2 48,3

IV 26 , 4 2 1, 5 22, 6 20, 0 26, 7

III + II + I 15, 1 16,8 18, 5 24, 7 8 ,3

NR 6,3 6,3 15, 1 14, 1 16,7

T O T A L 100 100 100 100 100

II -  16. F O R M A T I O N  G E N E R A L E  E T  C A T E G O R I E  P R O F E S S I O N N E L L E

Non s a la r ié s
C a d re s  

svtpérievirs et moyens
Oirvriers  et employés Etüdiants

Sans actiVité p r o f e s 
sionnelle  hors  enca 
d rem ent  sport i f  non 

étüdiant

V I  + V (64 ,7 )  (1) 37,9 82, 7 41, 2 54, 5

IV (11 ,8 ) 33, 0 6, 0 20, 0 22, 7

III + II + I ( 5 ,9 ) 24, 1 3 ,0 24, 7 14, 2

N R (17 ,6 ) 5, 1 8 ,3 14, 1 8, 6

T O T A L (100) 100 100 100 100

(1) Ch i f f re s  non s ignificat i fs



C r i t è r e s  
de définition

oui 220 
(30, 2%)

II -  17. P R O F I L S  D E  Q U A L I F I C A T I O N  S P O R T IV E  D U  P E R S O N N E L  D 'E N C A D R E M E N T  -  Définition et c r i t è r e s

F orm at io n  sportive  
________A_

N iveau  des ré fé re n ce s  sportives  
_ A _

G én éra le Spéc ia l isée  (N a t io na l  ou international Régional Sans titre ^
d éc laré

P r o f i l  de base  retenu

non = 509
(6 9 ,8 % )

a ide -m on iteu rs  

m oniteurs

m a ît r is e  27

p ro fe s so ra t  4 6]

N R  2

146 
(2 0 , Z % ) X

n o n  = 301

oui = 208

non = 50 

oui = 96

73
| non = 30 

(10, 0 % ) oui = 43 

| oui = 1 

non = 1

{
oui 4 1

oui 53

dont

dont

dont

dont

12

34

9

15

118

75

15

32

9

14

142

80

23

29

12

14

1

1

260 (3 5 ,6 % )  l . s a n s  form ation  ni ré fé ren c e s  p a r t icu l iè res

94 (1 2 ,9 % ) 2.r é fé re n c e s  sport ives avec éventuellement une f o r 
mation spéc ia l isée

155 (2 1 ,3 % ) 3,form ation  sp éc ia l is ée  sans r é fé ren ces

50 ( 6, 8% ) 4 .a id e -m oniteu rs/m oniteurssans  form ation  spéc ia l isée

96 (1 3 ,2 % ) 5.a id e -m o n iteu rs/m o n iteu rs  dotés d'une formation  
spéc ia l isée

73 (1 0 ,0 % ) p ro fe s s e u r s  et p ro fe s s e u r s  adjoints ou a s s im i lé s

N R

nO
U t

(% )  en % des  e ffec t i fs  totaux : 729
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II - 18. TAU X  D 'E X E R C IC E  DES D ISC IPLINES SELON LES REFERENCES ACQUISES

DANS LA  S P E C IA L IT E

D iscip lines

T it r e s  sportifs Form ation spécia lisée

exercent la d iscip line dans laqiielle 
Us ont obtemi des ré férences

exercent dans le 
même g roupe de 
disciplines qUe la 
discipline de f o r 

mation

A  - Foot 88% 75%

Basket 87% 60%

Ensemble sports d'éqtiipe 92% 66% 72%

B - A th lé t ism e 89% 40% 56%

C - Jvido sports de combat 81% 50%

Gymnastiqtie 69% 77%

Antres  sports en salle 92% 53%

Ensem ble sports en salle 77% 52% 75%

D - Natation 68% 30% 52%

E - Tennis 75% 53% 85%

F  - Ski 75% 63%

V o ile 92% 57%

A iitres  plein a ir 94% 32%

Ensem ble sport plein a ir 8 6% 46% 52%

G - Gymnastiqtie vo lonta ire 23% 23%

H - Autres pratiqUes - 20%

T O T A L 84% 56%
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II - 19. PR O F ILS  SPORTIFS

H

- Sexe et âge 

F T

A  '
85, 7 14, 3 100

p 2
86, 2 13,8 100

P 3
85, 2 14, 8 100

P 4
80, 0 20, 0 100

P 5 77,9 22, 1 100

P 6 92,9 7, 1 100

T 84,9 15, 1 100

-C 25 ans 25/29 ans 30/39 ans 40/49 ans ^  50 ans T

A 16,2 14,7 36, 3 12, 0 20,8 100

p 2 13,8 20, 2 30,8 15, 0 20, 2 100

P 3
11,0 19,4 32,8 18, 7 18, 1 100

P4
12, 0 22, 0 34, 0 16, 0 16, 0 100

P 5
24, 2 12,6 32, 7 15,8 14,7 100

P 6
21, 1 29,6 38, 0 9,9 1,4 100

cible 16, 1 18, 0 34,4 14,4 17, 1 100



I

Total

100
100

100
100
100
100

T otal

100

100

100

100

100

100
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II - 20. P R O F I L S  E T  S IT U A T IO N  P R O F E S S I O N N E L L E

Encadrem ent  
à t itre de 

pro fess ion  
pr inc ipa le

Aiitre Sans
p ro fe s s ion  p ro fes s ion  dont étüdiants
pr inc ipa le  pr inc ipa le

6 ,5  

22, 3

24.6  

28, 0 

45, 3

35.6

67, 0 

61,7  

58, 7 

50, 0 

40, 0 

52, 1

25,5  1

16,0 l*

1 6 ’ 7 J
22, O”' 

14,7 \> 

12, 3

dont étüdiants 
13,3%

dont étüdiants  
7 ,8%

II - 21. P R O F I L S  E T  C O N D IT IO N S  D ' E M P L O I

B énévo les  Rém tm érés
Rémiinérés  
et bénéVoles NR

86, 9 N4 ’ 2 5-4 , 3, 5
\/

9,6

63,8 ^ 2 3 ,4
....'  -

33, 0

9, 6 , 3 ,2

65,8 v 25,8 4 5 3,9

30, 3

64, 0 v 26,0 10, 0, -
■; va

36, 0

45, 3 , 4 1 , 0 9 , 5 , 4 ,2
. V  
èo, 5

37, 0 v 38,0
v—

19, Z j 6, 8

57, 2



II -  22. R E P A R T I T I O N  D ES  P R O F I L S  E T  D ES  F O N C T IO N S

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
A )  P a r  p ro f i l s

D irecte i i rs 42 ,9 12,2 16, 3 - 12, 2 16,4 100

C o n se i l l e r s  techniques 5, 0 10, 0 32, 5 12, 5 25, 0 15, 0 100

Resp on sab le s  techniqvies 17, 7 19,0 20, 3 6,3 16,4 20, 3 100

Entrafnevtrs 36,0 13,4 22,6 6,8 12, 2 8 ,9 100

A ide  -monite i irs 52,3 9,0 16,4 8, 2 10,4 3,7 100

E n sem b le 35, 7 12,9 21, 3 6,9 13, 2 10, 0 100

P 1 P ? P o P 4 P - p .
B )  P a r  fonction

△ 3 4 D o

Direc te i i rs 8, 0 6,4 5 ,2 _ 6,3 11,0

C o n se i l l e r s  techniqiies 

Respon sab les  techniqvies 

Entraîhei irs  

A ide -m on ite i i r s

0, 8 4 ,3

> 6 ,2
8,4

64

r  5 , 4j

,3<J 7 6 ,6<

L  58, 9^

16,0  J t1

26, 9 

100

20, 3

O o ,  3
72, 2-

60, ô l  Q61, 9

p* 73,4

1 4, 2

> , 6 ~ j \ e i ,

U.sJ

,> 18, 7 

6 8 , 0 

76, 1

100 100

10, 0

10, 0

58, 0

22 , 0 

100

i» 20,  0

6 8 , 5 '

r 8o ,o

10, 5 

U ,  7 

54, 8*

nO
•o

E 24,2  

73,0  <

8, 2~j
A 29, 1 

: l , 9 j

>iV
52, 1

69,5

14,7 | 6 ,8

58, 9

100 100



II -  23. P R E F E R E N C E S  R E L A T I V E S  D E  P R O F I L  P A R  F O N C T I O N  - Sitüation et fo rmat ion

Répart i t ion  des p ro f i l s  p a r  fonction  
indice des écarts  de répartit ion  

à la moyenne pondérée

Sitüation Fo rm at ion

Fonctions % d 'e xe rc ic e  
à t itre de

%
rém im érés % %

p i P 2 P 3 P 4
P

5 P 6
profession
principale

(total ou 
part ie l )

FSS FG S

C o n se i l l e r s  techniqties -16 79 152 185 164 117 75,0% 75, 0% 75, 0% 52, 5%

R espon sab les  techniqties -57 149 95 93 107 158 30, 0% 48, 0% 60, 8% 43, 0%

Directe i i rs 139 96 76 - 80 127 36, 0% 36, 0% 4 9 ,0 % 29, 0%

Entraîhetirs 117 1 05 76 121 80 - 69 18, 0% 29, 0% 47, 0% 28, 0%

Aide  -monitei irs 170 - 70 106 100 68 - 28 10, 0% 18, 0% 34, 0% 22, 0%

Fréqtience moyenne  
pondérée

30,8 12, 7 21,4 6, 8 1 5, 2 12,9 100

200



t
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II - 24. R E P A R T IT IO N  DES PR O F ILS  PA R  D ISC IPLINES E T  GROUPES DE D ISCIPLINES

P 1
F 2 P 3 P 4 P 5 P 6 X

A ) Pa r  discipline

Sports d'éqiilpe 34, 2 17, 0 18,5 7, 0 16, 8 6 ,4 — >100

Cyclism e 46, 0 18, 0 18, 0 - 8, 0 1 0, 0—>100

Aiitres sports en salle 36, 7 17, 3 13, 3 1, 0 8, 3 23, 5—ÿ«l 00

Natation 35, 8 13, 2 9,4 6, 6 14, 2 2 0, 7—>100

Jiido, sports de combat 14, 8 19, 2 17, 0 5, 2 23, 7 2 0, 0-^,100

Tennis 12, 8 33, 3 17, 9' 2, 6 17, 9 15,4 -->100

Aiitres sports de plein a ir 16, 5 9, 2 39, 2 8, 0 12, 8 14, 0 —pl00

Athlétisme 15, 1 9, 5 28, 9 4, 1 20, 5 2 1,5-4100

Gymnastiqiie 4, 7 6, 2 10,9 21, 9 34, 4 2 1, 9-*100

Autres activités 13, 6 8, 6 11,5 20, 1 20, 8 2 5, 2—*100

B) Par  groiipe de discipline

G I 31, 0 15, 5 18, 1 6, 7 16, 9 11, 6—i>100

G II 21, 3 20, 7 14,7 5, 0 19, 1 19,4-*100

G III 16, 5 9, 2 39,3 8, 0 12, 8 14,0-^100

Atitres activités 13, 6 8, 6 11,5 20, 1 20, 8 2 5,2-^100

Ensemble 23, 9 14, 3 22, 5 7, 9 16, 6 14,8-blOO
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II -  25. D E M A N D E S  D E  F O R M A T I O N  E T  P E R S P E C T I V E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

1) Fo rm at ion  p ro fess ionne l le

-  . . , r ,. • P ro je t s  et p ro f i ls
P ro je t  de format ion  , , , ,(ensem ble  de personnes  ayant 

dans le domaine dti sport . . . .  . ,
tin pro jet  de formation)

Accom pagné  de dém arche  

Sans dém arch e

24, 8%  

18, 1%

42, 9%

P 1
32, 7%

p 2
4 0 ,4 %

P 3
45, 8%

P
4

58, 0%

P
5

51,6%

P 6
56, 2%

2) Changement d 'em p lo i  - changement d 1 employeur

en % de l 'e f fect i f

Changement  
d ’employei ir

Changement Abandon
d ' e m p lo i— ->dont des actiVités sportives

E n Vi8agé

Incertitüde  
(ne sa is  p a s )

Sittiation
évolutive p o ss ib le

5 ,8 %

19,9%

25 ,7%

8 , 6 %

17,0%

2 5 ,6 %

8 , 1% 

13,4%

21,5%

en % de l 'e f fect i f  total
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O R G A N IS A T IO N  D U  S E C T E U R  E X T R A - S C O L A I R E
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L e  secteUr ex tra -s co la ire  regroupe les fo rm es  de pratiqiies 
physiqties et sportives  non p r ises  en charge par le sectetir sco la ire  
et obéit à d ive rses  logiqiies d 'organ isation  correspondant anx d i f fé ren 
tes pratiqties.

_!_/ Sport de compétition et sport potir toiis : le  sport c iVi l

a) Organisation et striicttires

Le  sport c iv i l  r e lève  de l 'in it ia t ive  p r ivée .  Son organisation 
résvilte de ses relations nécessa ires  avec l 'adm in istration , les poiivoirs 
ptablics et les  institiitions sportives internationales.

. L es  associations sportives constitiient la base de l 'a c t iv ité  
sportive c iv i le .  Letirs relations se sitiient aU niveaii de la municipalité, 
de l 'o rgan isation  adm in istrative locale oU départementale.

. Les  fédérations sportives  d irigeantes (vmisports) rég issent 
Une sevile d iscip line sportive oU Un ensemble de d iscip lines de m êm e 
nature, reço ivent nne délégation de ponvoirs de l 'E ta t poUr développer, 
organ iser  et con trô ler  la pratiqUe de cette discip line sur le plan national 
et ont de ce fait, des relations avec les ponvoirs pixblics aU niveati de 
l'adm in istration  centra le.

. L es  fédérations a ff in ita ires  (omnisports 011 m iilt isports ) 
constitiient des groupements nationaux d 'associations sportives se 
réclamant d'iine idéo log ie  philosophiqUe 011 re lig ie t ise  part icu liè re , mais 
ne reço ivent pas de délégation de potivoirs bien q ti 'e lles  soient recon- 
nUes par l 'E ta t. E l le s  établissent des protoco les  d 'a cco rd avec  les  féd é 
rations d ir igeantes potir lenrs d ifféren tes  activ ités .
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. L e s  ligiies et com ités régionaux assurent la liaison entre 
les associations et le s  fédérations. Leurs relations se sittient ati ni- 
veati des se rv ic es  extér ie tirs  régionatix de l 'adm inistration.

. L es  com ités départementaux, organes de lia ison entre les 
associations loca les  et la ligtie ont des relations avec les co llec t iv ités  
départementales et l 'adm in istration  correspondante.

. L e  com ité national o lym piqUe et sportif  français (CNOSF) 
et les  com ités régionatix olympiques et sportifs  (CROSj : Le  CNOSF 
regroupe les organ ism es à ca rac tè re  national et a des interventions 
qUi se sitiient ail niveaii de l 'adm in istration  centra le a lors  que le 
CROS agit aU niveaii des instances rég iona les .

V o ir  schéma n ° l  - S trUctUre du sport c iv i l  et ses liaisons 
avec l 'adm in istra tion  et les  instances internationales - page suivante.

b) L es  cadres techniques a ffectés  au secteur ex tra -sco la ire

. A  l 'éche lon  national, le d irecteu r techniqvie national, nomm< 
par le M in istre  de la Jeunesse, des Sports et des L o is ir s ,  est placé 
aiiprès d'ime fédération  sportive . I l est responsable de torts les aspects 
techniques dix sport rég i par sa fédération .

L 'en tra ine iir  national contrôle le trava il accompli par 
les responsables régionatix et départementaux. Il d ir ige  les stages spor 
tifs nationaux dans sa spécia lité  et effectua des toiirnées itinérantes dam 
tonte la F rance .

. A  l 'éche lon  régional, le con se il le r  technique régional est Un 
édücatevir itinérant de haixte qiia lification, chargé des fonctions d 'an im a
tion sportive (développement des associations, formation des athlètes 
et des entra îheiirs ). I l reço it  les instructions techniqu.es dU d irectenr 
techniqvie national de sa d iscip line.

. A  l 'éche lon  départemental, le conse il le r  technique départe
mental rem plit  les m êm es fonctions que le conse il le r  technique régional 
mais à l 'échelon  dU département.



S T R U C T U R E  D U  S P O R T  C I V I L  E T  SES L IA ISONS  A V E C  L 'A D M I N I S T R A T I O N  E T  L E S
IN S T A N C E S  I N T E R N A T I O N A L E S

Source  : D o s s i e r s  de l 'édi icateiir  sport i f  -p répa ra t ion  a U b r e Vet d'état, 2ème de g ré  ( fo rmat ion  
com miine ) -  Institüt national dU sport et de l 'édircation physiqtie.
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2J  Sport de m asse et ac tiv ités  physiqiies et sportives de plein a ir

a) L e s  pratiqiies

A  l ' in tér iex ir  dU mouvement sportif, Une ségrégation s 'est 
opérée  entre les  fédérations d irigeantes (siirtoiit olympiques) r e ch e r 
chant essen tie llem ent des résultats sous form e de perform ances et 
de records  par l 'a c t ion  sUr iine élite et les aUtres  fédérations (affin i- 
ta ires  et m iilt isports ) qUi visent davantage le développement physiqtie 
dans vine perspect ive  de sport de masse.

P a r  a il leu rs , les  ac tiv ités  physiques et sportives de pleine 
nattire oU de plein a ir  représentent deUx modes de pratiqvie, le lo is ir  
physique et le sport exercés  dans un m i l ie U natiirel ; l 'o b je c t i f  est le 
d ivert issem ent, le nombre de pratiqiiants en compétition est rédiiit.
Ces activ ités  sont cependant dites "sp o r t iv e s "  parce qu 'e lles petivent 
se p rê te r  à la compétition, dans le cadre des fédérations. En pratique, 
e l les  ne sont envisagées qUe comme moyen d'occiipation des lo is ir s  et 
concernent lin grand nombre d'individvis des deux sexes, de tous âges, 
qui pratiquent des ac t iv ités  sportives sans fa ire  de la compétition.

b) L es  structures

. L es  fédérations a ff in ita ires  proposent à leurs adhérents 
des sports de compétition et des lo is ir s  physiques de plein nature.

. L e s  fédérations multisports pour leur part n 'organisent 
pas de championnats et ont surtout pour but de rendre possible la 
pratique d 'ac t iv ités  physiques va r iées  sans re la tion  avec la compétitioi

L e s  princ ipa les  sont :

La  Fédération  França ise  d'Education Physique et de 
Gymnastique vo lon ta ire  et la Fédération  F rança ise  d'entrainement 
physique dans le monde moderne.
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. Les  fédérations tmisports (olympiqties et non o lym piq iies)

- Les  fédérations olympiqii.es -à yoca.ti.on sport de na- 
tUre -  donnent la p r io r i té  à la form ation  techniqiie des athlètes et à 
l 'o rgan isation  de compétitions. Deux des fédérations olympiqvies, la 
vo ile  et le canoë kayak sont partic til ièrem ent sens ib il isées  atix " l o i 
s irs  physiqties" et ont des contacts étro its  aVec le secte iir  soc io -  
édiicatif.

- Les  fédérations non olympiqties donnent également la 
p r io r ité  à la pratique sportiVe : montagne, plongée. . . Mais e l le s  ont 
aiissi des ob jectifs  de décoiiverte et de protection dU m ilie ii. Certaines 
de ces fédérations n 'organisent pas de compétitions. L e  M in is tère  de 
la Jeimesse, des Sports et des L o is i r s  a jotié Un rô le  dans la promotion 
des ac t iVités de plein a ir ,  mais c e l le s - c i  ne constituent pas un monopole 
de cette adm inistration ; d 'a iitres M in is tères  (Ediication, A gr ic i i l t i ire ,  
Enyironnement) ont c ré é  leurs p ropres  striictiires et m is leixrs cadres 
en place.

A U sein dü M in is tère  de la Jeunesse, des Sports et des L o is ir s ,  
c 'e s t  la D irection  des sports qiii gère  les  fédérations sportives multi- 
sports, les fédérations de p lein a ir  non habilitées et certa ines a s so c ia 
tions nationales de plein a ir . C 'e s t  la D irection  des actiVités soc io- 
édvicatiyes qui gère  les acti-vités physiqiies et sportiVes de pleine natiire 
organ isées par les  associations et groupements dépendant de son secteur.

c ) L es  grands organ ism es de plein a ir  et le secteiir c om m erc ia l

. Les  grands organ ism es de plein a ir  n 'organ isent pas habituel
lement de compétition et accueillent leurs pratiquants dans le  cadre des 
vacances. Ils n 'exigent pas l'adhésion ail mouvement sport if  sous form e 
de licence.

. Les  mouvements de jeunesse et associations socio-éducatives 
proposent dans leurs centres de Vacances des activ ités  physiques e ts p o r -  
t iVes en lia ison  étro ite  aVec la décomrerte du m ilieu  naturel où e lles  se 
déroulent.

. Enfin, un secteur com m erc ia l s 'e s t  dépuis longtemps déVelop- 
pé à côté du mouVement sportif  et socio-éducatif. Ce secteur Vend de 
plus en plus de -vacances aVec des acti-vités physiques et sportives  de 
pleine nature.



3J  Act iv ités  physlqvies et sport ives  développées  poUr  Unptiblic part icu l ie r  :

le sport  co rpo ra t i f  et le sport m i l i ta i re

L e s  p rat iques  développées  dans ces striictiares sont proches  
de ce l le s  dU sport  c iv i l  : compétit ion et sport  poiar torts constitiient les  
principatix  objecti fs  des o rg an ism es  rattachés aux striictvires c o rp o ra 
t ives et m i l i t a i re s .

De  pltis, l 'o rgan isa t ion  dû sport  m i l i ta i re  est pa rt icu l iè re  à 
ce m i l ieo ,  qUi a siiscité la créat ion  de d ip lômes  et de formations  spécifiqties.

L e s  c lübs  co rpo ra t i f s  com m es  les cltibs sport i fs  m i l i ta i re s  
sont fé d é ré s  aci niveaii national  dans Une iinion des cltibs corporat i fs  pôtir 
le s  tins et Une Union des clübs m i l i t a i re s  poiir les aiitres.

V o i r  schéma n°2 - Organ isa t ion  de la  p ra t iqUe sportive en 
F ra n c e  - page siiivante.



Schém a n°2 O R G A N I S A T I O N  D E  L A  P R A T I Q U E  S P O R T I V E  E N  F R A N C E

Sotirce : D o s s i e r s  de l 'édticateiir sport i f  -p répa ra t ion  a U b r e Vet d'état, 2ème d e g ré  ( formation  
com m tm e) -  Institüt national dvi sport et de l 'édi ication physiqiie.
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C O D E  U T I L I S E  P O U R  L ' I D E N T I F I C A T I O N  D ES  D O M A IN E S  
D ' A C T I V I T E ______________________________________________________________

- édtication physiqtie ou. sport ive généra le  01

- sport  optionnel 02

- sport  p ro fe s s ionn e l  03

- sports  indi v i.dUels  : hatite compétit ion 04

aiitres compétit ions 05

- sports  co l lect i fs  : haiite compétit ion 06

aiitres compétitions 07

- école de sport  poiir enfants 08

- école de sport  potir adültes 09

- fo rm at ion  des ca d re s  : b r e Vets fédéraiix  10

b r e Vets d 'Etat  11

- sport  poUr toiis - p le in  a i r  12

- ciiltiire physiqiie, gymnastiqiie de paUse
édtication physiqiie üt i l ita ire , danse (b, c, d, ) 13

- handicapés  14

i
k i
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CODE U TIL ISE  POUR L ' ID E N T IF IC A T IO N  DES D ISC IPLINES 
EXERCEES____________________________________________________________

- sports d 'équipe traditionnels 10

- foot 11

- trolley 12

- basket 13

- athlétisme 14

- atitres ( rUgby, hand bail) 15

- sports en salle 20

- ju.do 21

- sports de combat (karaté) 22

- gymnastique (en sa lle ) 23

- aiitres (ltitte, e sc r im e , t ir )  29

- natation 30

- tennis 40

- cyc lism e 50

- activ ités de plein a ir  60

- ski (alpin oti de randonnée) 61

- Voile  62

- éqmtation 63

- aiitres (c y c lo to r ism e , randonnée montagne, aViron,
canoë, t ir  à l 'a r c )  69

- gymnastique Volonta ire, yoga, danse 70

- aiitres 90

i
i  *
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