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Présenter les notions de base relatives à 
l’activité physique
Définir le concept d’accessibilité 
Identifier les groupes « à risque »
Identifier des actions susceptibles 
d’améliorer l’accès
Illustrer les démarches entreprises

Objectifs de l’exposé
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Activité physique

Bouchard & Shephard (1993)

L’AP comprend tout mouvement du corps produit par 
les muscles squelettiques et qui résulte en une 
augmentation substantielle par rapport à la dépense 
d’énergie de repos

Activité physique

Travail Déplacements Tâches domestiques Loisirs
Sport Autres

Sallis et al. (2006)
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Impact de l’activité physique

Réponses physiologiques et adaptations 
à long terme liées à la pratique
Effets de l’AP sur la santé (physique et 

mentale) et la maladie
Aspects sociaux
Aspects économiques

US Department of Health & Human Services (1996)
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Quelles activités «santé» doit-on pratiquer?

Activités d’endurance (4 à 7 j/sem)
Effets sur le système cardio-vasculaire
De la promenade aux activités sportives

Activités d’assouplissement (4 à 7 j/sem)
Effets sur l’amplitude articulaire, relâchement musculaire, 
autonomie
Exercices d’assouplissement et activités de relaxation

Activités de développement de la force (2 à 4 j/sem)
Effets sur le maintien, les os
Des activités de manutention ou exercices de musculation
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Globalement

Retenez ces trois chiffres:

30
10
5

(minutes par jour)

(minutes à la fois)

(fois par semaine)
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L’accessibilité

Concept multidimensionnel (aspects psychosociaux et 
matériels)
Multitude de paramètres (moyens financiers, 
mobilité, gestion du temps, …)

Droit de tout être humain « de pratiquer le sport dans
des conditions exemptes de tout type de discrimination

fondée sur la religion, la race, le sexe, les opinions
politiques ou la position sociale »

Charte internationale de l’éducation physique et du sport (UNESCO, 1978)
Charte européenne du sport (Conseil de l’Europe, 1992)
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Comment augmenter l’accessibilité?

Identifier
Les opérateurs
Les besoins
Les bonnes pratiques
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Les opérateurs: qui propose des APS?

Fédérations + clubs
Asbl sportives, sport de quartier

Mouvements de jeunesse
Associations sociales
Mouvement associatif

Education physique
Activités parascolaires

Enseignement
Communes & provinces
Communautés & régions

Pouvoirs publics

Secteur privé
Centres de fitness

Sociétés de sport aventure
Secteur de l’événementiel
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Les besoins: les groupes « à risque »

Jeunes (ados)

Parents

Immigrés, minorités ethniques

Femmes

Handicapés

Défavorisés

Personnes âgées

Homosexuels

Malades du sida

Excédent pondéral

Travailleurs

Etudiants

Ménagères

Réinsertion

Rôle social du sport
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Situation actuelle 
en matière 
d’activité physique 
(Wallonie)?

Gisle et al. (2002)
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Actions menées en Belgique en faveur de la 
pratique « sportive » de groupes à risque

Sport de quartier (Réseau)
Fonds Nike (FRB)
Initiatives locales privées ou publiques
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Quelques exemples

Cellule de lutte contre l’exclusion sociale –
asbl (Maison de la Femme, Bruxelles)

Promotion des rencontres et de l’inter culturalité
Gymnastique, natation

Embarquement immédiat – asbl (Liège)
Encadrement adapté, intégration, …
Sports et loisirs actifs pour des handicapés
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Quelques exemples

Street tennis – asbl (Monceau, Hainaut)
Jeunes et adultes sensibilisés par des services 
communaux et provinciaux
Animations socio-sportives dans les espaces 
urbains et de proximité

Coup d’envoi – asbl (Liège)
Accès au sport pour toute personne en situation 
financière précaire
Organisation de journées d’initiations sportives 
ouvertes à tous, opération chèque sport, opération 
ticket 1,25 €, …
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Analyse de deux initiatives liégeoises

Intervenants (interviews) et participants 
(questionnaires)
Les problèmes identifiés au niveau local

Manque de moyens financiers et humains
Manque d’évaluation et de mise en valeur de 
l’action
Manque de communication interne
Demande supérieure à l’offre
Difficulté à impliquer les filles
Difficulté des jeunes à s’exprimer

Beltramini et al. (2001)
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Analyse de deux initiatives liégeoises

Les solutions proposées
Mise en valeur de l’action menée
Tenue d’un registre de fréquentation
Évaluation de l’activité
Rédaction d’un rapport d’activité et/ou d’un 
journal destiné aux habitants du quartier
Organisation d’activités spectaculaires dans les 
quartiers

Beltramini et al. (2001)
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Analyse de deux initiatives liégeoises

Les solutions proposées
Présence d’un «coordinateur de terrain»
Rentabilisation des installations sportives 
existantes
Implication des parents
Implication des filles en leur offrant des 
activités attrayantes et un encadrement 
féminin
Réalisation d ’un questionnaire adapté au public

Beltramini et al. (2001)
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« En 2010, l’accessibilité aux activités
physiques et sportives sera considérablement 

améliorée grâce à une synergie de tous
les acteurs de la société »

Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”

Cloes et Vincke (2004)
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Principes de base
Offrir des activités appropriées

Améliorer la coordination
Initiatives publiques-privées

Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”

Publication 2004
Développer les liens, améliorer l’accès. Une 
exploration de l’impact social du sport

Eléments déterminants
Budget & implication des participants
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”

Offrir des activités appropriées
Définition claire
Correspond aux attentes du public-cible
Organisation de qualité
Coût adapté
Environnement de vie proche
Diversité des intérêts

Cloes et Vincke (2004)



11

21

Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”

Améliorer la coordination
Coordination verticale

Lignes directrices élaborées au niveau communautaire 
(décrets)
Missions, structures, moyens, suivi

Coordination horizontale
Implication au niveau local (commune = plaque 
tournante)
Toucher directement les citoyens
Ouverture des clubs (publics inhabituels)
Partenariat entre école et autres structures
Intégration du socioculturel

Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”

Initiatives publiques-privées
Combinaison des subsides (rentabilisation)
Cohérence entre les Ministères
Décentralisation des prises de décision
Renforcement du rôle de la commune (conseils des 
sports)
Projet concerté (famille, école, travail, loisirs, …)
Définir ressources, objectifs et compétences pour 
améliorer la synergie entre les différents acteurs
Organisme de coordination
Information
…

Cloes et Vincke (2004)
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Quels sont les intérêts du projet sportif 
communal?

Rassembler les énergies
Créer une dynamique
Donner une image favorable
Limiter les coûts
Rentabiliser les investissements
Développer la cohésion sociale
Contribuer au bien-être physique et mental

Centres sportifs locaux intégrés
Intervenants diplômés
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”

Suivi
Publication (site Internet FRB)
Cycle de conférences
Site Internet (inachevé)
Suspension des actions dans le sport
Reprise au programme?

Enquête en cours (état de la question)
Propositions d’actions



13

25

Fondation Roi Baudouin:
Enquête sur les initiatives utilisant le rôle social du sport

N = 43
Différentes dimensions

Statut, public, objectifs, moment et lieu des 
activités
Apports, facteurs (dé)favorables, explication au 
nombre limité d’initiatives, actions possibles
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Conclusions

Mosaïque et manque de suivi

Politique socio-sportive
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Conclusions

La commune constitue sans aucun doute la 
plaque tournante du développement de la 
culture sportive
Elle doit dès lors accorder une grande 
importance à l’élaboration d’une politique 
sportive intégrée aux aspects sociaux
Celle-ci devrait reposer sur une analyse 
approfondie de ses ressources et des 
besoins de la population
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Conclusions

Le développement de projets à long terme 
dépassant la simple mise à disposition 
d’infrastructures est indispensable
A l’instar de ce qui se fait ailleurs, la 
responsabilité de la mise en pratique des 
projets sportifs communaux devrait 
reposer sur du personnel ayant la plus 
haute formation dans le domaine de 
l’activité physique et des sports
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Conclusions

Afin de compter sur les professionnels les 
plus compétents et entreprenants, leur 
engagement devrait être lié à la 
présentation d’un projet d’action
Un organe consultatif impliquant tous les 
opérateurs sportifs communaux devrait 
assurer la coordination des activités en 
veillant à garantir la prise de décisions 
démocratiques

30

Merci pour votre attention
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Répercussions de la pratique:
réponses physiologiques et adaptations à long terme 
liées à la pratique

Wilmore & Costill (1998)

Quelques données synthétiques

7,512,516,0Taux de graisse (%)
9,08,57,5Lactatémie max. (mmol/L)

76,748,940,5VO2max (ml/kg/min)
6,26,05,8Capacité vitale (L)
195135110Ventilation max. (L/min)
6,05,14,7Vol. sanguin (L)

1200820750Vol. cardiaque (ml)
200140120Vol. systolique max. (ml)
1258065Vol. systolique repos (ml)
365971FC au repos (bpm)

Coureur à piedSédentaire 
après

Sédentaire 
avant

Variables
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Répercussions de la pratique:
effets de l’AP sur la santé et la maladie

CDC (1999)
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/contents.htm

Taux de mortalité

Chez les adultes, les niveaux les 
plus élevés de pratique régulière 
d’activité physique sont associés 
aux taux de mortalité les plus 
faibles
Même ceux qui sont modérément 
actifs sur une base régulière 
présentent des taux de mortalité
inférieurs à ceux qui sont les moins 
actifs

Paffenbarger, Hyde & Wing (1990)
Harvard alumni 1962-1972 (n=17.000)



18

35

Répercussions de la pratique:
effets sur le style de vie

Limitation d’autres comportements à risque
Tabagisme
Consommation de drogue
Anorexie
Violence

Bouchard, Sherpard & Stephens (1993)
Conseil de l’Europe (1999)

Communauté française de Belgique (1999)

Impacts sur la vie sociale

Contribution au bien-être psychologique, à une meilleure 
réflexion, à l’intégration sociale
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Fondation Roi Baudouin:
Enquête sur les initiatives utilisant le rôle social du sport

Type de structure

34,9

18,6

14,0

9,3

7,0

7,0

4,7

2,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Asbl (personnes valides)

Clubs sportifs

Initiatives personnelles

Asbl (personnes non-valides)

CPAS

Secteur santé

Fédération sportive scolaire

Fédération multisports adaptés
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Fondation Roi Baudouin:
Enquête sur les initiatives utilisant le rôle social du sport

Public cible

53,5

14,0

11,6

9,3

4,7

2,3

2,3

2,3

0 10 20 30 40 50 60

Public varié, non spécif ique

Personnes handicapées

Milieux défavorisés

Femmes

Jeunes en décrochage
scolaire

Seniors

Jeunes délinquants

Autre
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Fondation Roi Baudouin:
Enquête sur les initiatives utilisant le rôle social du sport

Explication du manque d’initiatives

25,7

20,8

18,8

14,9

6,9

3,0

9,9

0 5 10 15 20 25 30

Financement

Politique

Encadrement

Phénomène de société

Infrastructures

Information

Autres 
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Fondation Roi Baudouin:
Enquête sur les initiatives utilisant le rôle social du sport

Actions à envisager

24,2

15,2

12,1

11,1

10,1

9,1

6,1

3,0

2,0

7,1

0 5 10 15 20 25 30

Moyens financiers

Information

Multiplication des activités

Adaptation des structures et du cadre législatif

Formation intervenants

Coordination

Infrastructures

Qualité intervenants

Prévention

Autres


