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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Pour lutter contre les contraintes de l'espace. du temps et de

la pesanteur. l 'homme dispose de la musculature comme moyen

capable de créer le mouvement volontaire Dar contraction au

niveau segmentaire ou au niveau globale. Ensuite il dispose

d'un squelette capable d'orienter ces mouvements grâce à la

rigidité de ses segments et à l'orientation des articulations

de ceux-ci. D'où l'intérêt de l'anthropométrie pour le sportif,

car, comment peut-on traiter de force statique, de détente et

d'endurance 51 on ignore les dimensl0ns et les rapports

quantitatifs et qualltatifs existant au niveau des organes qui

les créent?

Cet intérêt se situe à deux niveaux symétriques par rapport à

l'activité: en amont et en aval de celle-Cl.

En amont jl y a la selection et l'orientation:

actuellement le niveau des sportifs est trés élevé. Pour former

un soortif il faut. et c'est la- tendance actuelle. le recruter

de plus en plus jeune. Cela permet de maximlser son capital

d' 'expérience vers vingt ans âge où les possibilités physiques

sont maxlmales. Or il faut lUl choisir un sport Qui lu]

conviendra selon des critères affectifs il est vrai. mals aussl

et surtout des critères anthropométriques. EVldemment comme

toute prédiction celle-ci est lmDarfalte du fait de

l'intervention de facteurs non maîtrisés sur la croissance de

l'homme mais aussi à cause de multiples facteurs

environnementaux.

En aval. il y a l'effet du sport sur le corps et l'évaluatlon

de celui-ci.Ces effets sont nombreux:



- A long terme

biologiques de

et muscu lai re 1•

l'activité physique ralentit les processus

la vieillesse (Préserve le capital sque7ettique

capital

données

permet de

la graissesur

pOldsJ1e

malntien

( 1 C 1

desportdul'effetcontrôler

-A court terme l'actlvlté physique peut augmenter ce

squelettique et musculaire (modification des

anthropométriques).

L'évaluation anthropométrlqUe

corpore 11 e.

- Enfin, dans les sports ou les athlètes sont répartis dans des

catégor1es de POlOS, la survei llance de cette donnée

anthropométrique devient )'e~lgeance premlére.

Or malgré ses utlllsations posslbles et son lmportance nous

constatons que l'anthropométrie est très peu étudiée comparée

aux autres domaines de la physiologie et de l'anatomie.

La oreuve en est la rareté de la documentation et le fait qu'à

l'IN5EPS. au nlveau des mémoires ae maitrlse, qu'il n'yen alt

pas un qUl ait traité d'un sUjet relatlf à Cett€! branche. Celà

constitue à notre aV1S un troll à combler car que se soit au

niveau du sport de malntien ou du sport de haut nlveau, la

composltion corporelle, 1 'allmentation et le poids sont en

première ligne des préoccupatlons.

L'absence d'étude fait que les affirmations gratuites sont

nombreuses et nous souhaiterions apporter des confirmatlons ou

infirmations sClentifiques à celles-Cl par notre modeste

travai 1.



Enfin, nous souhaiterions susciter après cette étude d'autres

dans ce domaine pour compléter celle-ci

d'autres questions.

et pour répondre à

Pour ce travail nous sommes partls de deux constats:

Premier constat: les activ'tés physiques comprennent des séries

d'évolutlons du corps avec ou sans engln répondant aux 101s de

la mécaniques et de la physiologie.

Deuxième constat: ces actlvltés physiques ont des eX1geances

différentes au niveau des critères méCan1ques et phYSlologiques

(détente. vltesse, force statique. pUlssance, endurance.

résistance et souplesse).

Or on ne peut pas maXlmlser toutes ces composants à la fois car

certains de ces paramètres s'améliorent aux dépens d'autres.

Par exemple la force statique développe de gros muscles

lncompatibles avec la course d'endurance mais lndlspensables en

haltérophilie.

Nous en déduisons que:

les mesures anthropométrlqUeS et la denslté corporelle

déterminent les chances de réussite pour un sport donné.

Notre étude s'attache donc à établir par une analyse

elle estcette conceptlon est vraie ou Slscientifique S1

fau6se.

Pour ce faire nous commencerons par une revue de littérature.

ensuite on consacrera la partie suivante au matériel et aux

méthodes de cette étude.

Cela fait on passera à la présentation des résultats.

Après cela on aura la discussion des résultats avant de

conclure enfin.



Chap;tre l

ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES

EN ANTHROPOMETRIE



chapitre 1 ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES EN ANTHROPOMETRIE

1-' GENERALITES ET DEFINITIONS

Quand nous nous trouvons en présence d'une personne nous

essayons de l'identifier. Pour celà 11 nous faut discerner ses

spécificités selon des cr1tères de race de sexe, de tallle et

de pOlds alnSl aue les divers rapports entre les tralts de son

vlsage. On aboutit alnSl à l'isolement d'un indlvldu uniaue de

par ces données.

Ces opérations d'ldentification ne sont que des approxlmations

et des comparaisons des différentes composantes du corps vu de

l'extérieure.

Une motivation plus profonde que la slmple identlfication vit

le jour et se préclsa de plus en plus. IL s'aglssalt de trouver

des liens entre ces données morphologiques d'une part et des

spécificités de la personnal ité de l'autre. Ces spéciflcités

concer-nent autant

qu'affectifs.

les domaines phYSlologiques et intellectuels

Voilà donc à peu prés définis les contours de ce vaste domaine

de la connalssance sur les mesures du corps humaln. Très

empirique au début, ce champ de

objectif et scientlfique qu'avec

la recherche ne deviendra
. ri'

Quetelet (1796-1874)' qUl en

publia une monographie en

"anthropométrie".

1870. On l'appellera dès lors



Ce mot "anthropométrie" vient de "anthr6pos" qUl veut dlre

"homme" en grec et "metron" qui veut dire mesure. Dans le

Larousse 1990 la définition donnée est la suivante:

"branche de l'anthropologie physique ayant pour objet tout ce

qui dans l'organlsme humain peut etre mesuré, poids des

organes, preSSlon artérielle. etc .. ,"

On le voit l'anthropométrie englobe toutes les mesures

(volumes, surfaces, longueurs, angles. preSSlons et pOlds)

portant sur n'importe quelle partie du corps. Ces mesures

peuvent porter sur des parties dures (os), molles (tissus

adlpeux muscles). liquides (sang) ou gazeuses (alr des

poumons, gaz intestlnaux). Ces mesures peuvent nécessiter des

instruments plus ou molns compliqués. Elles peuvent être

directes ou indirectes.

Les mesures. les sltes de mesures et les méthodes dépenden~ de

l'état dans lequel se trouve le corps à mesurer: corps Vlvant.

cadavre frais ou squelette.

Science d'observatlon dans laquelle on ne falt que mesurer.

comparer et interpréter, elle se subdivise en céphalométrle,

morphométrie. physiométrie. ostéométrie selon l'aspect du corps

qui est visé.

On peut aUSSl spécifiquement faire une étude anthropométrique

policière, ethnologlqUe, médicale ou sportive, selon l'usage

qu'on veut en faire. Dans notre étude nous nous intéressons à

cette dernière forme à saVOlr l'anthropométrie sportive.

Or le sportif s'intéresse à la performance surtout. Il en

résulte que son domaine d'étude dans l'anthropométrie sera une

sorte d'interface établissant les liens entre l'anthropométrie

générale et les performances du sportif.



Ce domaine s'appelle la kinanthropométrle:

'fiMac Dougall (19BB) en donne la déflnltion suivante:

., Le terme kinanthropométrle désigne le lien quantitatif entre

la structure et la fonction. C'est aUSSl le nom donné à une

spécialisation sClentiflqUe relatlvement récente QU'

s'intéresse à l'appllcatlon des mesures dans l'éva1uatlon de la

tallle, de la forme et des proportions corporelles humaines

alnsi que de la composition tissulaire. de la maturation et des

fonctlons d'ensemble. Il est donc question d'une dlCip11fle

fondamentale dont l'intérèt se porte vers la solutlon des

problèmes relatifs a la croissance. à l'exercice. à la

performance et à la nutrition."

Nous savons que la morphologle au début de la Vle n'est en rlen

comparable à celle de l'adulte. Il en découle que la croissance

est le fait le plus remarquable de l'anthropométrie.

1-2 CROISSANCE DU CORPS

L'anthropométrie étudie le corDS de l'homme. Or malgré ses

dimenslons et ses formes ie corps hUmaln a éte obtenu a partlr

d'un oeuf très petit et arrondl. La crolssance est donc

incontournable en anthropométrle. Cette croissance s'accompagne

d'une dlfférenciation des tissus. car ceux du corps de l'adulte

n'existe pas cans l'oeuf.

1-2-1 Phase embryonnaire.

Apr~S la fécondation, l'oeuf se divise en 2, 4, puis 8 etc ...

X cellules (blastomères) sans augmenter de volume (J).

Morphologiquement l'oeuf devient Une boule de cellules liées.

Sa composition est uniforme pour toutes les cellules. il n'y a

pas encore de différenciation.



Au stade suivant, cette boule se Creuse d'une cavité et devient

blastula. malS seule la morphologie a changé. le tissu est le

même donc pas de différenciation au niveau de la composition.

Ensulte on a le stade de la gastrula: elle est caractérisée

prlilcipalement par l'apparition de feui llets et l'allongement

de l'oeuf. c'est la première évolutlon de la composition vers

des tissus différenclés. Les trois feuillets sont: l'écioderme.

1a mésoder"me et l' endoderme.

Lors des stades ultérieurs la différenciation se poursuivant

Slmultanément avec l'évolution morphologique) donnera à partir

de ces trois tissus de base les tissus et les organes.

L'endoderme donnera l' apparei l digest1f et ses annexes.Le

mésoderme donnera les muscles sqUelettlqUes. les os, le

coeur ... et l'éctoderme lui

ongles. la peau. les poils ...

fournira les tlSSUS nerveux, les

1-2-2 De la naissance à 7 ans

Dès la nalssance des changements morphologlques ~mportants

pu i s 5 à 7

s'amorcent. La croissance est d'abord très raplde: 24 cm/an la

Dremière année. Elle décroitra ensuite: 11 cm la deuxième année

'/f-I
cm/an ensulte (Kremp (L) 1980). A la naissance les

membres sont petits par rapport à la tête et au buste. Au cours

de la croisance les- proportions. ch~ngent à l'avantage des

membres. Le tronc qui était cylindrique évolue au fur et à

mesure vers une forme ovulaire c'est à dire que le diamètre

transverse croît plus vite Que le diamètre antéro-postérieur

(Plrnay (notes de cours»).

Pour ce qui est de la composition du corps. on notera que taux

de graisse élevé au départ ira décroissant. Le squelette et les



muscles sont encore faibles. Les os ne sont pas encore matures

certains ne sont pas encore apparus: carpiens. dents Les

dents de lait sont toutes en place en deux ans et commencent à

tomber à 6 ou 7 ans.

1-2-3 De 7 ans à 11 (fllles) et 13 ans (garçons)

C'est une pérlode surtollt marquée par une crOlssance lente tant

en poids qu'en taille. La crOTssance est sur'tout due è un

allongement des membres. La composltion du corps comoorte mOl Ils

de graisse Les dents de lait tombent et sont rempl,~cees

progressivement par les dents permarlentes. La pérIode qui va

suivre est marquée par des bouleversements morphologlqUeS et

fonctionnels liés au s€~e. Aussi nous avons décidé d'étudl€r

les deux sexes en deux paragraphes dIstincts.

1-2-4 L'adolescent (13 - 19 ans)

Dans une première phase 11 y a une poussée de croissance en

tallle qUl en fait un êtrE élancé avec Ulle absence d'harmonle

entre le buste et les membres Oans un deuxlème temps la

largeur des épaules augmente de même que le pérlmètre

thoracique: la croissance en taille baisse. Pour ce qUl est de

la comoositlon corporelle on note une augmentatlon des os et

des muscles et une balsse de la graisse. Les tissus des organes

génitaux parviennent à maturlté faisant apparaître les

caractères sexuels secondalres.



1-2-5 L'adolescente ( 11-16 ans environ)

Là également il y a en un premier temps une poussée de

croissance en tai 11~5) Dans un deuxième temps on a une

augmentation de la largeur des hanches et du périmètre

thoraclque alnSl que les dimens10ns tranversales. La crolssance

en tall1e chute alors.

La cO~lposltlon corporelle enreglstre une faible augmentation de

la musculature et du squelette, et une forte augmentat10n des

gr-aisses. Le calendrier des manifestations osseuses de la

crolssance est en avance chez la fl11e par rapport au garçon.

La maturlté des organes génitaux déclenche 1'apparition des

caractères sexuels secondaires.

'-2-6 L'ADULTE

EnLre la fin de la puberté et l'âge de 23 ans (garçon) et 20

ans (fille) 11 Y a une petite croissance due non plus aux os

longs (membresl mais aux 05 courts (vertèbres! Plrnay (notes de

cours) .

Le poids. lUl. non seulement augmente à cause de la cr01ssance

erl épalsseur des os mais à cause de la graisse qU1 elle

augmentera jusqu'à 60 ans. Le type morphologique de l'individu

est déflnltivement acqulS.



1 l,'

1-2-7 CAS ANORMAUX

La c ro 1ssance peut ne pas avo i r su i v i ce chern i nement norma 1e"

Le caractère anormale de cette croissance porte alors sur l'un

ou l'autre ou sur plusieurs des aspects suivants:

- La ta i 11 e

- Le poids

- La compos;t1on des tissus

- La proportlon des segrrlents

- La présence ou l'absence d'un ou plusieurs segments.

Le trouble qUl a condult à ces anormalies peut être d"ordre

héréditaire envlronnemental. d'où l ' l ntérêt de connaître

certalns pr1nClpes contrlbuarlt à cette croissance.

1-3 PRINCIPES DE LA CROISSANCE.

Avant la différenclation au nlveau de l'oeuf toutes l e.3

cellules se valent et Sl on coupe l'oeuf en deux on obtlent

deux individus normau~ qU) se développent normalement. Cette

çapacité est perdue dès l~s débuts de la différenclat10n des

tissus surtout cllez les arllmaux supérieurs, et toute per-te d"un

tissu ou organe ultérleur" est lrréméd1able.

Hérédlté et mi11eu: l'héréd1té est très influente dans

croissance et la mor-phologle. Son action est plus importante

santé et de nutrlt10n (Diagana M.l'état de

sur la taille que sur le poids qU1 dépend en grande partie de

'6'1989\. L'influence

de 1 'hérédité dans la tal11e et la morphologie est confirmée

par les différences de tall Je et de morphologie entre races,

sexes, ainsi que les slml1 itudes à l'intérieur des familles.

Une action négative de l'env; ronnement peut influer



1 1

négativement sur la taille au moment de la crolssance et

surtout sur le poids à n'importe quelle période de la vie.

Hormones: l'hormone somatotrope "il s'agit d'une haloprotéine

de 188 acides aminés synthétisée dans les celllules acidophiles

de l'anté-hypophyse IL favorise la croissance en stimulant

. insu l1ne"

lainterviennent dansiDlagana M.

l'anabolisme protéique et cela en synergle avec

11'
1989)." D'autres hormones

croissance telles que les hormones thyroïdiennes qUl stimulent

le métabollsme du glucose et des lipides, des androgènes qUl

stimulent la croissance staturale et les oestrogènes qUl

ralentissent la crOlssance.

Eostrogènes et androgènes favorisent la maturation osseuse. IL

va sans dire que les quantités et les proportlons de ces

hormones sont déterminantes dans la croissance en tal l le et en

pOlds.

L'action des hormones sur la croissance porte toujours sur le

nombre et/ou le volume des cellules.

Le processus de la crOlssance se déroule sUlvant une durée

l:otale donnée (avec des variatlons inter-indlVlduelles),

Jusqu'à 18 ans chez les filles et jusqu'à 20 ans chez les

garçons. La durée de la crOlssance comprend des périodes

d'accélération (0:"2ans, puberté) et des périodes de

ralentissement (2-12 ans, 18-20 ans).

Ces périodes se suivent dans le même ordre pour tout le monde

mais avec des décalages inter-individuels; par exemple les

débuts de puberté s'observent dans une fourchette allant de 12

ans (précocité) à 15 ans (retard) chez les garçons,



Chaque segment du corps croît alternativement en longueur puis

en épaisseur. Quand il croît en longeur la crOlssance en

épalsseur est bloquée et vlce et versa. Deux segments

consécutifs sont en opposition de phase: quand l'un croît en

longueur 1'autre le falt en épalsseur et Vlce et versa. Cela

dure 6 mOlS par cycle (Godln ~ 1935).

Les hormones qUl détermlnent la croissance se déversent en

quantités plus ou molns importantes pendant une durée plus ou

mOlns longue selon la pérlode de la vie. Le tissu récepteur eSL

plus ou moins senslole a ces substances selon la période. C'est

alnSl que d'après Stockard (Rostrand et Coll
.f! J

1962) l 'héredlte

intervenant sur 1a durée et la quantlté de 13 secrétion

d'hormone alnSl que sur la sensibillté des tissus récepteurs

parVlent à faire des morphologies sexuelles et raclales

différentes grace à des crOlssance de vltesses et de durées

différentes pour les dlfférents segments.

Seules les mathémaLlques permettent de comprendre l'ampleur de

la croissance surtout à ses débuts. La croissance de 1 oeuf

pendant les 9 mois de Vle lJltra-utérine est exponentIelle.

Pendant cette pérlode la tal 1 le est passée de l/tO mm à

50.000 mm soit 50 cm et le poids est passé 1/1.000 de

milligrammes à 3,5 Kg donc des mlJltiplicatlons de 5.000 fois la

taille et de p1usleurs mllliards de fois le poids. De la

nalssance à l'âge adulte on aura plus que des P1CS de

croissance relativemerlt falbles.

Alrlsi Denning propose (dans uns étude rapportée par Pineau en

1965 J9~es fonctions exponentielleS malS avec des puissances

très faibles. pgur la croissance au alentours de la puberté. Il



la crOlssance moyenne: garçon entre 11 anss'agit bien sûr de

et 21 ans.

y (ta,lle en cm) ::: \53 + 35.e -e x g.41 - O,0571x

-e x 10.843 - 0.0855x

Fille entre 9 ans et 19 ans.

y (taille en cm) = 129 + 27.5.e

x -= âge.

Après 21 ans pour les garçons et 19 ans pour les filles la

courbe plafonne, le profil morphologique définitif est obtenu

du moin6 pour sa composante taille. Des auteurs ont essayé à

partir de ces morhpotypes de déterminer les traits fondamentaux

de la personnalité, mais avec cette fois Cl des moyens beaucoup

mOlns rigoureux que les mathématiques car cela concerne des

domaines aussi subjectifs que l'affectivité. entre autres.



1-4 MORPHOLOGIE ET TYPOLOGIE

Le fait de vouloir savoir à Quel genre de personne on a affaire

Il

dès le premier abord a toujours eXlsté. Mals les tentatives

d'en falre des connaissances rationnelles sont plus récentes.

Alnsi Galien estime QU'; 1 y a quatre types d'lndividus!O

le bileux: forme allongée et membres longs;

entreprenants.

1 l s sont très

le lymphatique: corps lourd et graisseux avec actlvité faible

- le sangUln: thorax large, étage moyerl du visage développé.

BeSOlns de mouvements et d'émotlons.

- le ner'veu;.: étage supérIeur de

corps frele.

la tète développé (crâne),

Pour Mac Auliff et
l1i l

5igaud chaque indivldu comporte en

proportiorlS différentes quatres caractèr-es de base. On peut

aVQlr url type franc avec la domination très nette d'un

caractère sur les au~res ou un type lrrégulier avec une ou des

dominations moins nettes de certalns de ces caractères. Les

types francs sont:

- le type musculalre avec visage et tronc rectangulaire pas de

dispropart1ons en~re abdomen et thorax.

développés.

Les muscles sont

- le type resplratoire. petit abdomen. grand thorax, épaules

larges, visage en losange (étrolt en haut et en bas).

le type digestlf: grand abdomen. petit thorax. cou gras.

épaules tombantes.

(mandibule et bouche).

Vlsage à partie inférieure développée

- le type cérébra 1 : étage supérieur de la tête large et

développé, Vlsage a partie inférieure petite. Reste du corps

grêle, front bombé vu de profi 1.



l'université de

A • de Giovanni professeur de la

Padoue (1878~i2Jclasse

clinique médicale à

les individus selon les

l "-,

rapports membres-tronc.

- membres dominants. membres développés. tronc court.

bonne proportions; membres et tronc dans les justes

proportions.

- tronc dominant. tronc plus déveloope Que les membres .

."iG. Vl01a a une conception plus tr~s voislne de la précédente.

Il classe lui aUSSl en trois types en comparant la taille et le

poids

- le brachytype: la crOlssance en DOlds supérieur en celle en

tai lle. Les diamètres l'emportrent sur- les longueurs. Membres

courts individu trapu.

- le normotype: harmonle entre les deux types de crOlssances.

- le longityoe: croissance en taille supérleur à celle en poids

Les longueurs l'emportent sur

indlvidu mince.

les diamètres. Membres longs

,1'4)
E. Kretshmer 'psychiatre remarque Que des pathologies tel les que

la psychose manlaco-dépresslve et la SChlzophrénie non

seulement prévalent chez un morphotyoe donné mais que même chez

les individus sains de ce morphotype la maladie est présente

sous forme attenuée. Ainsl le longi ligne a tendance à se

replier sur SOl même quand il est saln (schizothymie) , à

s'isoler (forme prémorbide ~ SChlzoîdie) voire à s'isoler

totalement (forme pathologique ~ schizophrénie) alors Que le

bréviligne a tendance à être extra-verti même Quand il est sain

(cyclothymie) , cela peut aller jusqu'à 1. cycloîdie

(prémorbide) voire au cas maniaco-dépressif (morbide).

Kretshmer distinguera:



le type brévll1gne pycnique, le type longiligne asthénique

(ou leptosome asthénlque: caractère leptosome plus prononcé)

et enfin le type longl 11gne athlétique ou leptosome athlétlQUe

(plus musclé que le leptosome asthénlque). Kretshmer aborde le

problème de la correspondance entre morphologie et psychologle

savon-àaspects flxes:partent des

malS en pal-tant de données pathologiques.

_ 45 1

0tovens euxSheldon et

l ' inné ( qu i comprend l'hérédltaire et le congén l ta l ) . Le

morphogénotype (OU caractéristlques genétlQUeS de la forme!

s'expr-lme sur le somatotype (ou la forme telle qu'elle nous

appar-a i t i . Oc lors de la contructlon de l·organlsme. le

somatotype passe tou,Jours par le stade des trois feuillets de

l'embryon: ectoderme. mesoderme et endoderme. Orl aura donc:

- endomor-phle: vlscères et partles molles dèveloprJés.

- mesomorphle: mUSClllature et squelette développés.

- ectomorphie: système nerveux et tégumentalr-e developpés.

Sheldon no~era chacune de ces qualltés sur une éC~lelle de sept

nlveaux. Donc tout lndlvldu Deut ètr-e classé dans ce ~ableau d~

7 x 7 x 7 = 343 cases correspondants aux ]43 types d'lndivldus

posslbles.

Ainsi la ccrrespondance avec les aspects de la personnal lté esL

la suivante:

1a viscérotonie ou composante affectlve est 1 l ée a

l'endomorphie.

- la somatotonie ou composante musculalre est 1 i ée à la

mésomorphle.

la cérébr-otonle ou composante cérébrale est liée à

l'ectomorph;e.



Pour eux: "morphologie et comportements sont les expressions

de composantes communes".

Nous remarquerons que tous ces modèles sont non seulement

descriptifs malS ne s'en tiennent qu'à une estimatlon

extérieure du corps. Même Sl ces théor"ies ont trouvé des

relations entre la morphologie et les caractères de la

per-sonnalité elles sont 101 n de donner la composltlon

histologique précise de ce corps.

1-5 COMPOSITION HISTOLOGIQUE DU CORPS.

La première ldée qui vint à la tête de ceux qUl voulalent

connaltre de manlère précise

comparer la poids à la taille.

la comDosltion corporelle fut de

• Poids rapporté à la tai Ile: les premières formules

utilisaient le poids rapport~ à la tallle simple (en mètre) ou

à la taille au carré (en m2 j. Enes sont érronnées a après

Pirnay car il faut trava111er avec l a ta l l le au cube, ten i r

compte de: longueur. largeur et épai::oseur. On aura:

Roehrer: 1= p/t3; Liv1: 1= ( 10 "l,/,,?),
Ces données intéressent au premler chef l'armée et les

assurances car permettant d'estimer un surplus de poids par

rapport à la moyenne. Mais surplus de poids ne veut pas dire

surplus de graisse et a la seconde guerre des footballeurs

américains estimés trop gros sont refoulés pour inaptitude au

service militaire. Après des recherches le Dr Behnke a trouvé

qu'il s'agissait d'un grain de muscles et d'os. Cette méthode



l, :

on le volt est peu couteuse et est facile à appliquer- mais, et

c'est le molns qu'on puisse dire elle est approxlmative et

rudimentaire.

* Méthode de calcul Dar les plis cutanés (I\atch et coll. 1985)~6)

l'idée n'est plus leI de se contenter d'un déficit ou d'un

slJrplus de pOlds pour juger de la composition du COI-OS. On salt

Que la proportlon des tISSUS peut varier et que ia qralsse de

réserve se sltlJe sous la peau. En plllS la gla7sse est

proportlonelle à l'épaisseur du pli clltané. Cependant malgré le

grand nombre de s,tes de mesures sur le corps. il f"y el' a pas

un seul dont l'épaIsseur salt rlgolJreUSement proportlonnelle è

la gralsse totale. ''::e1a pour la bonne et simple rais:,·n que les

sltes de concentratlon de la gralsse varient avec ; 'jge, le

sexe. l'indlvlcu et la r"ace.

Les formules SUl vantes sont proposées pOLIr trouve~ le taux

corporel de gralsse. Pour les 17-26 ans;

femme: % graisse = 1),55 triceps ~ 0.31 souscaoulalre • 6,13.

Homme: % gr-a18se = 0.43 Lrlceps + 0.58 souscapulajre + 1.47.

POlJr les enfants:

9-12 ans fllles:

% gralsse

Par' zt\ova.

Garçons:

% Graisse

Parlzl\ova,

=

=

l ,079

t .034

(0.043 *

(0.054 *

log pli

log pli scapulalre)



13- 16 ans filles:

% gralsse = 1,102 - (0,058 * log pl i scapulaire)

Par i z~,ova.

Garçons: % graisse = 1,131 - (0.û83 * log 011 scapulaire)

Parlzl\ova.

Cette méthode est facile.

précédante.

peu couteuse. plus préclse que la

* Méthode d'évaluation de la gralsse par immerslon {Mac Dcuga11

et coll. 1988).

Cette méthode comporte en falte deux évaluatlons qu·on peut

comparer ensuite. Lors d·une lmmerSlon totale le corps déplace

l'équivalent de son volume en eau. Diviser le pOlds de ce corps

par le volume déplacé après soustraction des volumes d'alr

réSlduels des poumons et du tube digestif on obtient la densité

Lors d'une immersion le poids apparent dlmlnue à cause de la

poussée d'archimède et est proportionnel à:

(p (rée 1) - p (eau dép lacée) ) .

Ce poids apparent est falble Sl le corps compcrte beaucoup de

gralsse.

Pour , ,~1\ t dSlrl, partan e cela et des densités extrêmes 1,1 Kg/1

(partie non grasse) et 0,9 Kg/1 rgralsse pure) la formule qUl

permet d'avoi.r le- pourcentage de gralsse est:

(4,95 / densité du corps - 4,50) * 100.

La méthode hydrostatique nécessite pour ètre précise la

connaissance exacte de: la température, la denslté et le niveau

de pureté de l'eau et de l'air, la quantité de gaz résiduels et

même la pousée d'archimède de l'air. Telle Qu'utl11sée par Siri

cette méthode ne considère le corps qu'en deux catégories de



L1SSUS: gras et non gras. On a pu avec Drink Water et Col1~V

améliorer cette méthode.

En consldérant Quatre catégories de tissus et en~associant des

calculi à partlr d'lmmersion et à partlr des mesures de

dimensions et des p11S cutanés: on aur-a:

* Masse osseuse = Ta111e * pérlmètre thoracique / 240,

D'= diamètre du pOlgnet droit + dlanlè~re du pOlgnet gauche.

0"'= diamètre du fémur droit + dlamètre du fémur gauche.

* Masse de gralsse - (4.95 j denslté - 4.50) x poids

calculer par les pllS.

ou 3

* Masse résiduelle = P - (os + nlusc1e + gralsse) - D.35 Tidl+a2

+ d3/3 + d4/2

d 1, d2. d3 d1amètres du tronc. d4 de la tète. La masse

résiduel,e comprend surtout les viscères,

La méthode du

laboratoire donc

fractlonnemellt eSL urle technlque de la
.y

preClse mals couLe use Et cause de i'lmmersion

surtout. Elle comporte cependant une peLlte erreur au nlveau

des conSLantes de Slr'i. La conséquence en est que sertalns

soortifs. évalués semblenL comporter ù% de - gralsse et mieux,

avec des derlS1tes supérieures à la lir.1ite parfols. Or ces

sportifs ont bel et bien de la gralsse rle serait-ce Que celles

essentlelles. L'idéal seralt de visualiser ces substances

telles qu'elles sont réparties.

• La tomodensitométrle radiographie ou par

ultrasonographie. Un son ou un rayon x traverse plus ou moins

facilement eL/ou se réfféchlt plus ou molns fortement pour un

tissu donné. La durée du trajet aller retour en cas de

réflexion est fonction de la distance du point de réflexion.

Partarlt de ces données et du taux de rayons absorbés on peut



tissus du corps et établir une carte

analyser la composltion et la disposition des

tomodensitomètrlel par rayon x (radiographie) ou par son

(ultrasonographie). Connaissant la densité des tissus

cartographiés le calcul devient simple.

Cependant le matériel Utl 1 isé est extrêmement cher car 11

faudra recourir à un ordlnateur et à Un logiciel performant

pour l'analyse et 1 'etabl lssemen~ d'une cartographie en coupes.

Rappelons qu'on dOlt etudier un volume (3 dlmensions) donc on

aur"a affaire à plusleurs coupes superposées. La méthode est

cependant très oréclse et cette description de la morphologie

e~ de la composition ne manquera pas Sl elle est associée à une

etude biomécanique de révolutlonner l 'orienta~lon sportive.

1-6 LIENS ENTRE MORPHOTYPE ET DISCIPLINE SPORTIVE ADAPTEE.

Partant des donrtées anatoml Ques et Ohys i 0 l Og1 Ques des Quatr'es

tissus vus plus haut et sachant Que le sport comporLe toujours

une part d'effort ptlYS1Que. l 'utilité mar"ginale de tlSSUS ne

sera plus le mème pour un soorLif. Ainsi un gain de poids au

niveau des tlSSUS responsables du mouvement (muscies et os) est

plus souhaitable Qu'un grain de poids au niveau des vlscères et

des graisses.

La réduction des graisses par éllmination partlelle de graisse

de réserve est même souhaltable dans la plupart des cas.

Cependant, en natation, Tanner a trouvé une endomorphie un peu

plus élevée Que chez les autres sportifs et résultant d'un

compromis entre les avantages des muscles et de ceux de la

gralsse.



les performances seraient ma~im~les,

Apr~s le galr de muscle et a'os il faut aUSSl VOlr la

répartltion de ceuX~ci dans le corps et les rap~orts entre les

dl vers segments et noter qu'ils sont llés au sport pratiqué au

niveau des hautes performances. Comme certaines de ces données

sont hé,~édltaire:::' on peut noter des prédispositions d'ur,

lnaivldu pour IJn certain sport et l'orlerlter en conséquence. La

blGmècanique permet d'expllQUer l~ lialson entre le morptlotype

et le genre de sport où

a 1 ilS 1 ;

Le ~oureur de grande distance est petlt et mince (ectomorphie)

car tout excès de poids serait très encombrant pour 42 ~.m par

c-.emple. En plus ur grand corps est plus difficile à refr'oid'r.

Le COIJrPlrr de moyenne distance est grand avec de 9randes

Jambes: il a de grandes fou 1ées.

Le sauteur en hauteur est souvent grana et mlncp ~vec ae

grandes jambes: centre de gravité haut; poussée sur- les Jambes

DIU,:.; longue.

l.es lanceurs d'objets légers sont grands et pas très gr'Os.

L~s lanceurs d'obJe~S lourds sont plus gros.

(,es leveurs do ~ci-ds sont trapus (musculature impcr-tan:e par

raouart a la ta~llel.

~es gymnastes sont petits de même que ~es boxeurs alors Que les

basketteurs, volleyeurs et lanceurs sont grands. Ces données_

nous le devons à des chercheurs Qui ont cependant des problèmes

technlQUes et de stratégie dans leur travall.



1-7 LES PRINCIPAUX PROBLEMES DE LA RECHERCHE ANTHROPOMETRIQUE.

Les problèmes sont nombreux mals nous n'en citerons que

quelques uns.

Il faudrait Ulle u,1,farmlsation des techniques car actuellement

11 Y a autant de formules et de techniques de mesures que de

chercheurs. Cela parce Que. non seulement ,15 Ile parlerlt pas le

même language. malS Lohman (1982)11lJ'clte le Gas de deu'

chercheurs mesurant le même P11 supralliaque et qUl trouvellt

des valeurs aUSSl différentes que 23 mm et 35 mm. ~arlS la mênle

lancée, l'établissement d'une table de sites de mesures seralt

souhaitable car JusqU' lel chaq~e chercheur établ1t ses formules

et ses sites de mesures différentes de cel les des autres ce Qui

,-end les mesures imposslbles à campar"er.

Il faudrait Urle étude étendue à toutes les couches d"âges car

les formules trouvées sur les jeunes ne sont pas extrapoiables

aux vieux et au}'. enfants (Lohmann 198.2Ao"L'extenslon des ét.ude~

dolt concerner les autres races car les formules trouvées chez

les populations de race blanche ne sont pas valables a tous les

coups chez les nc'rs. Cela est d'autant plus éVldent Que lèS

différences raciales

anthropométrlques.

sont essentiellement des diff~rellces

Voilà où en sont nos connaissances de l'anthropométrie et ses

problèmes. Dans le but d'apPorter notre contribution dans ce

domaine de la connaissance dans la partie concernant le sport,

nous nous sommes lntéressés à certaines mesures

anthropométrlques du sport et à leurs comparalsons selon les

critères de sexe, d'âge et de la disclpline pratiquée.



Chap;tre II

MATERIEL ET METHODES



11-1 Population

Elle est très variée et présente les caractères suivantes:

- Nous avons travaillé avec tous les pratlqUants d'un sport

que l qu' l 1 SOl t.

- L'age de ces pratiquants va de 3 ans à 56 ans avec un pic

entre 10 ans et 25 ans.

- Le sexe: 1 l y a eu des sU,Jets des deux sexes. dont 71(1

lnd1vldus de sexe mascul1n et 311 de sexe féminin. Soit aL~

total 1021 SUjets dOr1t 332 adultes masculi'1s (lndividu ayant

plus de 20 ans) et 130 adultes fémlnlJls. Cela fait 462 adultes

en tout.

11-2 Matériel

C'est un matériel de terraiJl donc facile à transporter et à

manipuler:

- Un ruban métallique flex1ble de trois m~tres gradué en cm et

en mm.

- Un pèse personne portable dont la portée va de 0 à 120 ~;g.

- Url adlPosimètre de marque ang\a1se à longues mâchoires. Le

grand cadran correspond à 20 mm d'épalsseur de pli cutané pour

chaque tou r.

Ensuite il

Ces 20 mm sont en 1/5eme de milimètres crlacun.

ya url petit cadran avec une toute petlte alguille

et numéroté en centlmètres d'épaisseur" de P11 cutané Ide 0 à 4

cm). Le petit cadran permet de voir la mesure obtenue Sl la

grande aiguille fait plus d'un tour (plus de 20 mm) 1 l s'ag1t

alors de cas d'ob;sité.



11-3 Protocole

Les mesures se sont faites sur place ( terralns de football, de

basket, de handba il, de vo 11 eyba l l, gymnases, sa 11 es de combat,

cornictle. plage ... )

Pour- cela nous avons chaque fOlS ctl01Si la partie où le sol est

p11.J5 clat et le plus dur-.

La ta',lle assise et la ta111e debout ont été toujours mesurées

etl r"edressant au maximum la colonne vertébrale.

L'envergure a eté nlesurée de l'extrémité d'url médius à celui de

l'autre. On a essavé de rendre la plus drOlte possible la lIgne

formée par les deux membres supérieur-s et les épaules (bras

tendus sur les côtés à Î 'horizontale).

Le pü'GS a été mesuré aux mêmes endroits avec le pèse-personne.

Les p118 cutar1és adipeux ont éte mesuré trOlS fois en retenant

la mesure moyenne cour plus de f~abilité.

Toutes ces mesures prlses l'ont été avec le même matérlel avec

des c':Jnd; t, ons les plus identiques possibles (Positl0ns et

Elces corporels).

11-4 Nature de l'étude

- ~& partie de l'étude concernant les généralltés est une

r-ectlerche de type transversale. Cela veut dire qu'on prend au

même moment les caractéristiques d'lndividus d'âges différents

et qu'on les mets sur des courbes. Celà permet de connaitre les

types j'évolutions moyennes et de prévoir l'évolution générale

malS ne renselgne pas tOUjours sur les cas individuels

partlc.ul iers.



Tous les sportifs mesurés flgurent dans les courbes

d'évolutions morphologlqueS génér-ales (croissance). Mals

certalns ne f1gurent pas dans les recherches concer-na"t -~

morphologie en fO"ction de la catégOrle de sport. C'est le C~~

des lanceurs. des Ilageurs, d~ perchiste. etc... dOllt les

nombres ne sont pas reoréSetltatifs.

D'autres spor-ts tr"ès Y01S"lnS üllt été regr"oupés: par e:~em[' e

~.araté et Boxe françalse, Tae~.wendo et Kung Fu. Vlet Vo Dal) e~

Qwan~.ido.



CHAPITRE III

LES RESULTATS



RESULTATSCHapitre III

l'étude a porté sur 17 sports. L'analyse de ces sports prlS

-- ,..

indiYlduellement ne pourrait donc pas tenir lCl: aussi nous

avons décidé de les regrouper en quatres catégories: à savolr

les spor-ts de combats (Judo. Karaté, Boxe, lutte, Taekwondo.

Aïkido, Vietvodao) Les sports individuels sans engln (course de

vitesse, course de résistance, course d'endurance, gymnastique

et sauts) les sports collectifs (Basketball, Handball, Football

et Volleyballl et enfin un sport particu11er. le TennIS. La

particularité du Tennis tient au falt qu'il est un sport duel

malS sans contact conlnle au combat, On y attaque et défend des

zones mais sans partenaire nécessalrement comme pour les sports

collectifs. Il ne peut non plus être classe parmis les sports

lndividuels sans engln car il suppose la présence d'un

adversaire et d'un engln,
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Tab1eau n' 1 A: HOMME MORPHOLOGIE/AGE
,. -..'

Age poids ta, l 1e ta i l le envergure
debout aSSlse

(années) (Kg) (cm) (cm) (cm)

3-8 ans 20.71 1 1 8 , 4 59,91 120,2
n=30 2,97 6.25 2.94 6,78

9-12 ans 30, 13 138,7 67. 19 142,5
n= 11 3 5.3 6.99 5.35 8,23

13-16 ans 46.61 160,5 77,66 165,5
n=124 7.29 9.98 4.53 7.22

17-19 ans 63,78 175,9 85,7 186, 1
n=90 7,89 6.27 3,4 7,22

20-29 ans 69,53 179,3 87,66 188,9
n=274 8.86 7.07 3,39 7 ,81

30-39 ans 71 ,05 178,0 88,04 188,9
n=50 7 , 5 1 6.24 3.77 7,37

40-60 ans 72,55 175,4 88.07 186,7
n=10 9.20 3.87 1 .63 5,77

Tableau n' 1 B: HOMME MORPHOLOGIE/AGE.

Age 100 * envergure indlce de Indice Masse.
(années) taille Rohrer Skellique Malgre

Masse totale + os
( % ) (kg/m' ) ( % ) (kg)

3-8 ans 101 , 5 12,48 97,62
n=30

9-12 ans 102,7 1 1 . 32 106.4
n=' 13

13-t6 ans 103,3 11 .27 106,6
n=124

17--19 ans . 105,7 1 1. 7 1 105.2 55,56
n=90

20-29 ans 105,3 12,06 104,5 59,69
n=274

30-39 ans 106, 1 12,59 10 1 , 7 57,52
n=50

40-60ans 106,4 13.44 99, 1 55,22
n=10



Tableau n' 2 : HOMME COMPOSIl ION CORPORELLE/AGE

cumul des moyenne des cumul: b; ceps+ gralsse
9 p '1 ; s 9 pl l S triceps + sous Durn;n

+ sous scapulaire Womersley
+ sus Iliaque

Age (mm) (mm) (mm) (.)

3-8 ans 62,32 6,92 22,54
n::3û 2,'

9-12 ans 68.6 7.62 25,5
n=42 2.58

103- 16 ans 81 .98 9 • 1 31 .25
n=60 2,56

17- 19 ans 66. 1 7,34 2B. 0 1 12.88
n=76 1 , G5

20-29 ans 71 . 17 7 , :3 30.82 14. 14
n=237 1 . 95

30-39 ans 88,24 9,8 38.63 19,03
n::38 3,29

40-59 ans 107 , 5 1 1 . 94 47.39 24,37
n::7 8. 15
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Tableau n'3 A: FEMME MORPHOLOGIE/AGE.

Poids ta i 1 le ta l l le envergure
debout aSSlse

Age 1 kg 1 (cm) (cm) (cm)

3-8 ans 1 9 . 96 1 16 , 1 59,53 118,9
n= 15 2.28 5,88 2,58 5,98

9-12 ans 32.09 140,9 68.58 146
n=34 4,86 6.29 3.44 7,64

13 - 16 ans 48,65 16 1 , 1 78,6 169
n=89 8.26 7,33 5,69 9.14

17 - 19 ans 56,37 165.6 60.88 172 . 5
n=39 7.89 5 . 7 1 3. 2 j e,16

.20 ans et+ 59.86 166 . 1 82,64 174.7
n=24 5.8 5.36 2.89 6.99

Tableau n"3 B: FEMME MORPHOLOGIE/AGE.

Age 100 • enversMre Indice de Rohrer Indlce ske'llQUe
( années) ta i 11 e masse totale

( % ) (Kg/m3) ( % 1

3-8 ans 102,41 12.76 95,02
n= 15

9-12 ans 103.61 1 1 .47 105.45
n=34

13-16 ans 104.90 1 1 , 63 104.96
n=89

17-19 104 . 16 12 . 4 1 104,74
n=39

20 ans et + 105.17 13.06 100.99
n=24



Tableau n° 4: FEMME COMPOSITION CORPORELLE/AGE.

Cumuls des biceps + triceps graisse
9 p 11 s + sous scapulaire Du rn in

+ sus Iliaque Womersley
,6,ge (mm) (mm) ( % )

3-8 ans 69.9 28.3
n::8 2.42

9-12 ans 82.46 31 .54
n::21 2.77

13- 16 ans 111. 8 43.84
n= n 4.42

17- 1 9 ans 128.3 49.9 23.9
n::29 5.35

20-29 ans 127.5 52.69 26.68
n::18 4,61



Tableau n'S A: MORPHOLOGIE HOMME 1 SPORT

Poids Taille Taille Envergure

debout asslse
( kg ) (cm) (cm) {cm)

Vitesse 65,75 174,5 85 187,9
n=10 4. 14 7,69 2,4 8.52

Réslstance 70,41 183 , 7 87.87 192.8
n=12 8,59 5.94 3.06 1û,22

Endurance 67 177 ,3 87.55 184,6
n=9 5 . 14 5,99 3.81 4,87

Sauts + haies 67,8 182 88,3 19 1 . 1
n=13 6.49 6,21 3,83 8

Judo 75,42 179. 2 88.36 169,5
n=34 12.78 28,û5 3,05 8, 13

Basket 77 . 1 1 185.7 89.77 195
n=18 9.97 6.74 3,û1 8.û6

Footba 11 66. 17 178.4 87 ,4 1 187 .8
n:;:28 5.02 6.7 3.09 6.7

Handba 11 73.74 182.5 88,81 192 • 3
n=27 8.39 6,51 3,37 6.62

Volley-ball 73.22 183,6 89.08 194,4
n=16 9.37 8,46 3,81 7.75
Karaté +
Boxe françal se 67.74 17 6,2 67,56 188.9
n=31 7, 18 6,27 3,68 8,8

Boxe 70.96 176,3 87, -5 165.6
n=30 9,44 7 . 0 1 4,96 7 . 55

Lutte 66,8 176.9 86.5 188 . 1
n=32 8,84 5,97 3 . 1 2 8, 2 1

Taekwendo Kungfu 69,36 180 87.4 190 , 1
n=11 1 1 . 13 5,74 4-.01 9,66

Aïkldo et Kendo 66.08 177 ,9 66,81 188,3
n=17 , 1 , 93 7.65 3.82 10,04

Vietvodao Qwankido 64,9 175 • 7 86, 16 184,5
n=12 9,61 6,44 3.18 6,46

Tennis 67,4 179 87,63 187.2
n= 1 1 7,94 5 , 2 1 3. 1 7 6.25

Gymnastique 60,08 173.9 86,4 183,3
n=10 7,64 7.05 3 , 1 1 8.5

Moyenne 68,93 179 , 1 87,53 188.9
4. 1 3,29 1 • 1 2 3,32



Tableau 0-5 B: MORPHOLOGIE HOMME / SPORT

Vitesse
n:::10

Résistance
n:::12

Endurance
n:::9

Sauts+haies
n:::13

Judo
n:::34

Basket
n:::18

Footba 11
n=28

Hand-ba 11
n:::27

VolleyBal1
n:::18

Karaté +
Boxe Française
n::: 31

Boxe
n::30

Lutte
n:::32

Teakwondo
KungFu
n::: 1 1

Aïkldo+Kendo
n:::17

VletVoDao
Qwankido
n:::12

Tennis
n::: 1 1

Gymnastique
n=10

Moyenne

Envergure * 100
Taille

(% )

107.67

104 , 95

104. 1 1

105

105,91

105

105,26

105.36

105,88

106

10:-.27

106.33

105.61

105.84

105

104.58

105,4

105.48
0,0076

Indice de
Rohrer

(Kg/m' )

12,37

11 .35

12.02

1 1 .24

13 , 10

12,04

1 1 .65

12. 13

1 1 , e3

1 1 . 97

12.95

12.42

1 1 , 89

11 • 73

1 1 • 96

1 1 , 75

1 1 , 42

1 1 , 98
0,48

Indlce
Ske111que

( % )

105,29

109.05

102.51

106, 1 1

102.8

106,86

104.09

105.49

106.1

103,51

101 ,48

104,5

105,94

104,82

103,92

104,26

101,27

104,58
1 .92



,S"j

Tableau n06: HOMME COMPOSIT ION CORPORELLE / SPORT.

Cumuls des Moyenne des biceps + triceps Lohman
9 plis 9 pli s + sous scapulaire %

+ sus Iliaque Gr"alsse
Sports (mm) (mm) (mm) ( % )

Vitesse 57,17 6.35 23,71 10,03
n=9 1 ,38 1.36

Résistance 64.07 7.17 27. 17 10.85
n= 11 1 ,54 1 .61

Endur"ance 72,3 8.04 31 .8 1 1 .58
n=9 2.25 2,66

sauts + Haies 65,94 7. 32 28.16 1 1 .10
n=10 1 ,75 1,82

Judo 79,75 9.22 35.42 12.09
n=34 1 ,94 2,75

Basket 75.51 8.39 32.42 12.05
n=18 2,36 2,44

Footba 11 61.66 6.85 26,66 10.77
n=28 1 ,43 1,64

Handba 11 78.03 8.67 33.96 12.35
n=27 2.09 2. 15

Volley-ball 65.92 8.22 32.73 12.05
n=18 2 • 1 2.29
Karaté + Boxe
française 82,58 9. 17 35.62 12.66
n=16 2,93 3. 1 3

Boxe 70.23 7.80 30.01 1 1 .45
n=19 1 ,98 2 , 1 1

Lutte 67.79 7.56 30.61 1 1 .29
no 1 ,87 2,22

Aïkido Kendo 77.56 8.61 33,51 12,31
n=17 2,77 2,97

vietvodao
Qwankido 82,66 9.18 35.16 !2.88
n::11 3,03 3,22

Tennis 80,25 8,91 34,12 12,51
n::11 2,87 2,86

Gymnastique 65,74 7,30 27.63 11.09

n=10 1.86 1 ,83

Moyennes 71,69 8,04 3 , 1 1 11 , 96
7,72 0,86 3,49 0,77



Tableau
. 7 : Basketteuses du Championnat d'afriQue

..::; ~~)
n

Annexes (Décembre 1992 ) Moyennes 1 Mesures 1 Equipes.

Age Poids Taille Indice Rohrer Effectlf

Sénégal 22.5 69.66 179.25 12.09 n = 12
2.31 7.15 6.39

Kenya 25 ô3.5 171. 16 12.66 n = 12
3.53 6.71 7,24

~ozamblque 22.5 65.75 173.2 12,65 n = 12
2.95 10.09 8.09

Zaïre 23.91 70.83 177.75 12,61 . n = 12
4,09 5.36 3.24

Angola 22.27 68.09 176.09 12.47 n = 1 1
2,69 6.97 3,7

Afrique sud 25.36 62 172.2 12.14 n = 11
5.08 6.36 6,92

Côte d'ivoire 24 73.66 174.3 13,91 n = 12
3.29 10.2 7,83

Ma l l 21.5 65,75 172.66 12.77 n = 12
2.62 11 ,43 8.34

Congo 23.41 64. 16 172.25 12.55 n = 12
2.98 8.19 7,24

Tota l 23.38 67.04 174.31 12.65 n = 106
t .22 3.28 2.63 0,49

Tableau n08: MESURES MOYENNES DES JQUEUSES SELON L'AGE

âge POlds Tallle Indice Rohrer Effectif
( année) (kg) (cm) (kg 1 m3 )

16- t 9 69,53 17 7.76 12,378 13
10,66 9.23

20-22 67,36 175,86 12,385- 36
7,07 6,75

23-25 65.07 172,53 12,670 28
7,87 5.9

26-28 69 172,55 13.43 20
1 1 , 18 7.29

29-33 65 . 1 1 172.8 12 ,61 9
9,56 7.07



Tableau n'g: MESURES MOYENNES DES JOUEUSEs SELON LA TAILLE

Selon la taille
(cm)

Age
( an )

Poids
(KgI

Indice Rohrer effectif
(Kg 1 m3)

160-165
(162,07)

166-171
(168,641

172-177
( 174,331

178-183
l179.861

183 et plus
(186.161

24.3
3,74

24.0
3,24

23,51
3.49

22.79
3.78

2l.9
3.û9

57,84
4,75

60,96
6.48

68 • 1 1
6.7

71 .24
8.01

77.5
5.69

13.586

12. 7 1

12.855

12,243

12.012

13

25

27

29

1.,

Tableau n'ID: MESURES MOYENNES DES JOUEUSES SELON LE POIDS

Selon le poids Age Ta 111 e Indice Rohrer
( Kg 1 ( an ) (cm) ( Kg 1 m31

60 et mOlns 23,8':3 168 , 1 1 1 , 84
(56,281 3.83 5.33

61-65 23,38 171. 38 12,55
(63.19) 2.73 5,81

66-70 22,42 176.09 l 2 • 5 7
(68.27) 3,34 5 , 6

71-79 23.37 179,2 1 2 • 91
(74.301 3.87 5.27

80 et plus 23.75 181,91 13. 78
( 83 ) 3.72 4.85

N.B.: Les chiffres avec déclmales et qUl sont mis
dans '-a colonne des tall1e (tableau
colonne des poids (tableau la) sont les moyennes
taille et de pOlds des athlètes appartenant à cette

Effectif

28

21

22

23

1;2

entre parenthèses
9) et dans la
respec~ivement de
classe.



Tableau n'll: COMPOSITION CORPORELLE / CATEGORIE DE SPORT.

Cumuls des Moyenne des Biceps + triceps Lohman
9 plis 9 pli s + sous scapulaire ,.

+ sus Iliaque graisse

Combat 76,84 B,53 33.49 1 2 , 1 1
n=135 2,39

Indlvlduel 65.01 7,22 27.58 10,93
n=49 1 , 7

Collectif 72,38 8.04 31 .53 1 1 • 8
n=91 1 , 94

Tennis 80,25 8,91 34. 12 12,51
n=11 2,87

Tableau n· 1 2 A: MORPHOLOGIE / CATEGORIE DE SPORTS

Poids Ta i 11 e Tai 11e Envergure
debout asSlse

combat 69,03 177 • 7 87, 18 1B7 .9
n=167 10.03 9.59 3,68 8.41

Indlviduel 66,2 178,2 B7,02 187.û9
n=54 6,4 6,57 3.24 8

Collecti f 72,56 182,5 88.76 192,3
n=91 8. 18 LI 3.32 7.28

Tennis 67.4 179 87,63 187.2
n:: 1 1 7.34 5, 2 1 3 • 17 6,25

Tableau n'12 B: MORPHOLOGIE / CATEGORIE DE SPORTS

100 • Enverll"Jre. Indice de Indice
Tall e Rohrer Skell loue

Combat 105,7 12,28 103,85
n=167

IndiY1duel 105.42 1 1; 68 104.84
n=54

Co l 1ect i f 105.37 1 1 • 9 1 105,63
n::::91

Tef1nis 104.58 1 1 • 75 104,26
n::; 1 1

,/



3-1 DONNEES ANTHROPOMETRIQUES

3-1-1 CHEZ L'HOMME SPORTIF SELON L'AGE (voir tableau nO,)

3-1-1-1 Le poids

3-1-1-1-1 Présentation.

Le poids augmente du début (3-8 ans) jusqu'à 40 - 60 ans. Il y

a une accélération vers 13-16 ans avec un plC vers 15-16 ans

puis une décélération vers la suite.

3-1-1-1-2 Interprétatlon.

De 7 à 12 ans 11 ya une crolssance lente c'est la grande

enfance. De 13 à 17 ans croissance accélérée due à la puberté.

La preuve en est l'écart-type élevé du à l'écart entre le poids

de ceux qUl sont pubères et celui de ceux qUl ne le sont pas

encore dans le même classe d'age. Les prernlers ont un poids

très supérieur à celui des seconds. Après la puberté le poids

augmente lentement vers 40 à 60 ans (voi r courbe n 1 j. A cet

âge on observe un écart-type important. Cela veut dire qu'à cet

âge le poids de certains indivldus chute rapidement alors que

celui des autres contlnue à croitre. C'est une dlsparlté devant

la chute de poids vers 40 - 60 ans.

3-1-1-2 Taille debout

3-1-1-2-1 Présentation.

Sa croissance est est d'abord lente puis accélérée au début de

la puberté (pic à 15 ans) plus précocement Que celle du poids.

Elle atteint son maximum vers 21 ans. Vers 40-60 ans elle subit

de faibles variations.
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COURBE n· 1: va i r tab l eau n - 1, co l onne 1
On peut noter une augmentation très raplde de 3-8 ans à 17-19
ans du poids.
Ensuite une stagnation de 17-19 ans à 20-29 ans de celui-ci.
Enfin de 30-39 à4ü-60 ans, il se remet à croitre 1entement
(chez l 'homme sportif).



3-1-1-2-2 Interprétation.

La croissance de la taille est plus précoce que celle du p01ds

d'où l'aspect longiligne de l'enfant au début de la puberté.

La régressiorl observée a 40-60 ans est due aux ralsons

sUlvantes:

- La crolssance séculaire fait que les jeunes générations ont

-1 \'

une taille

précédentes.

légèrement supérleur à celle des générations

- La longévité sportive supérieur des athlètes de petlte tail le

par rapport a celle des athlètes de plus grande taille (vo1r

l'étude sur les basketteuses du champlonnat d'Afrique 1993).

L'écart-type de la ta111e à 4û-60 ans est faible, c'est Îa

preuve de l 'hcmogénélté du groupe: donc vers 40 ans, les grands

de tallle ont pour

n 2)

ia plupart abandonné le sport-(voir courbe

3-1-1-3 Taille assise

3-1-1-3-1 Présentation,

On constate une cr01ssance régulière jusqu'à 10 ans ensuite un

P1C de crOlssance, PU1S un ralentlssement, puis de nouveau un
-

plC vers 18-21 ans. Elle demeure-constante ensulte.

3-1-1-3-2 Interprétation.

La croissance de la taille assTse s'accélère juste avant la

puberté et Juste après celle-ci i 10 ans et 18 ans) alors Que

celle de la taille debout s'accélère vers 15 ans, Donc

l'accélération de la cro; ssance de la taille debout est due

principalement à celle des membres 1nférieurs. Les croissances



des deux segments (buste et membres inférieurs) se font en

alternace. On observe une constance de la taille aSSlse même

ans pU1S s~agnante et

vers 40-60 ans, malgré la décr-oissance de la taille movenne

cela veut dire que, le morphotvpe d'indivldu qUl se nlalntient

le plus longtemps dans le sport malgré l'âge corr-espond à un

buste long et des membres jnfér-ieurs courts.

3-1-1-4 Envergure

3-1-1-4-1 Présentation.

Sa crOlssance est strictement conforme à celle de la tallle.

3-1-1-4--2 Interprétation.

Son pic de crOlssance se situe à 15 ans comme pour la taille,

Mals à 40-60 ans sa r'égresslOn est plus faible qLle celle de la

taille. Autrement dit le morphotyoe qui se malntient le plus

longtemps dans 1 'activité sportive malgré l 'âge correspond à un

lndlvidu avec une taille falb1e des memebres inférieurs courts

et membres supérieurs relatlvement longs.

3-1-1-5 Indice envergure x lOO/taille

3-1-1-5-1 Présentation

Sa croissance est régulière jusqu'à 21

croissance de nouveau vers 40-60 ans.

3-1-1-5-2 Interprétation.

L'envergure dépassera la taille (donc indice supérieur à 100J

dès 4 ans. Ensulte l'écart- ne cessera d'augmenter et donc

le rapport d'augmenter jusqu'à 21 ans. L'indice stagnera

jusqu'à 4D ans puis augmentera légèrement, Cette augmentation



n'est pas due a une augmentation de l'envergure malS une baisse

de la taille moyenne.

3-1-1-6 Masse maigre + Os:

Formule de Ournln womersley ~ (100 - (% gralsse)) * poids.

3-1-1-6-1 Présentation.

La formule Utl lisée ne concerne que les individus ayant plus de

17 ans. Donc de 17 à 20 - 29 ans 11 y a augmentation de la

masse malgre + os PU1S celle-ci SUblt une baisse régulière.

3-1-1--6-2 Interprétation.

La masse malgre + os augmente et atteint son nlveau maximum

ver-s 21 ans. PU1S elle décrolt régul1èrement malgré

Î'augmentatlon du pOlds. Cette différence est due à

l'augmentation de la gralsse. Il y a une fonte musculaire et

osseuse. lente et progressive (voir courbe nOS).

3-1-1-7 Indice de Rohrer = Poids/(tajlle ~

3-1-1-7-1 présentation.

La mOye:1r1e enfance est marquée par un aspect bréviligne

(indiyidu court et gros) à cause des membres relatlvement

courts. La grande enfance est par contre marquée par un aspect

longiligne de celui-cl à cause des membres inférieurs qui sont

longs. EnSUlte l'indice augmentera -régullèr"ement avec l'âge (à

cause du poids qU1 augmente). Sa crOlssance s'accélère vers 40

- 60 ans à cause de la baisse de la taille moyenne surtout.
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COURBE n'2: VQlr tableau -n- lA, colonne 2
On observe une augmentatlon de la tall1e due à la crolssance de
3-8 ans à 17-19 ans. Il y a ensuite stagnatlon de 17-19 à 2(1
29 ans (fin de lci crolssance).
Enfin il y a une régression due aussi bien à des facteurs
portant sur des lndlvidus (tassement au nlveau des
articulations) Qu'à des facteur-s agissant au nlveau des
générations (croissance séculaire) ou en fonction du morphotype
(longévité sportive).



3-1-1-8 Indice Skel1ique

3-1-1-8-1 Présentation.

I·!

Faible au départ, 11

baisse.

augmente très rapidement, stagne PL; 1 S

3-1-1-8-2 Interprétation

A la moyenne enfance les Jambes sont courtes par rapport au

corps = indlce skelllque faible donc. A la grande enfance les

membres inférleurs s'allongent beaucoup et plus rapidement aue

le reste: indlce skellique élevé. Vers 40 - 60 arlS il ne res~e

qUE les sUjets aux membres inférieurs relatlvement courts dans

la pratique sportive d'où la baisse de l'lndlce skell',que VOir"

courbe n 3).
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COURBE n"3: voir tableau n 1B.colonne 3
On est ici en présence d'un augmentation de cet indice de 3-8
ans à 13-16 ans suivie d'une baisse pour toute la partie
restante de la courbe.
la courbe culmine à 13-16 ans au lieu de culmlner avec la
taille à 20-29 ans car la dernière poussée de crOlssance
concerne plus le buste que les membres inférieurs.
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COURBE 0°4: voir tableau n'2. colonne 3
On a devant nous ici une courbe Qui croît de 17-19 ans â 40-60
ans.
cette augmentatlon de la graisse est importante parçeQue, non
se~ment elle fait augmenter le poids mais elle se fait aussi

dépens des muscles et des os.
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COURBE n"5: VOlr tableau n' 18, colonne 4
On constate Que cette masse ma i 9 re + ~sans (croissance) et elle baisse au fur~â
l'âge et cela au profit de la graisse
osseuse) .

augmente avant 20-29
mesure Qu'on prend de
(font.e muscual i re et
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COURBE n~6: voir' tableau n'B, colonne 2
On constate que la tai 11e moyenne baisse vers 1'âge dans la
groupe considéré: la cause principale est non pas le facteur
croissance séculaire mais la chute rapide des performances des
joueuses de grande taille avec l'âge d'où leur disparition de
1a compét i t i on et donc une chute de l a ta; 11 e moyenne des
joueuses âgées.
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~OURBE n"7: voir tableau n"9. colonne 1
Chemlnement inverse pour confirmer la courbe N" ~.

Les joueuses de petite taille ont une moyenne d'âge plus élevée
que celle des joueuses de grande tai 11e. Ces dernières étant
très tOt éliminées de la compétition.
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COURBE nOS: voir tableau n"g,
Le poids varie en fonction de
proportionnalité du genre:

Tai lle ----) 1/ poids
1

ou encore tai 11e3

une

poids
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le poids augmente avec l'âge (voir aussi tableau 3A

S 1

la tallle.
n'est pas

po i ds :3.
ta i 11 e

colonne 3
comparer le
poids et

COURBE nog: voir tableau n-9,
L'indice de Rohrer permet de
La proportionnalité entre
linéaire: elle varle avec:
- les individus (hérédité et envlronnementl
- la tallle ( longueur des membres lnférieurs)
- l'âge (variation du poids)
- le sexe
L'indice de Rohrer poids / tal11e3 baisse avec la tall1e car
le grand de taille a des membres inférieurs re7ativement plus
9 rands que le pet; t. Or pour une. l ongueu r donnée l es membres
inférieurs comportent mo;n~ de poAe~~~ue le re~te du corps.
la tranche 172-177 cm qUl semble'i"a cette 101 dOlt son poids
relativement élevé à deux autres lois énoncées plus haut:
- courbe 6: la tai Ile de basketteuses plus âgées varie entre
172 et 173.
- courbe 1:
colonne 1).
conséquences la tranche 172-177 comprend ici les athlètes les
plus âgées or le pOl ds augmente avec l'âge donc le po; ds et
l'indice pondéral de cette classe seront supérieurs à ce qu'ils
devraient être.
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COURBE 0·10: voir tableau 0 10, colonne 3 ~ C~urhe de I;/Idi~
complétant les informations sur la proportionnalité entre

le poids et la taille) (voir courbe Bl.
L'indice de Rohrer proportionnel au poids (d'ou l'augmentation
constatée à 1acourbe 10) et lnversemen't proportionnel à la
ta i11 e 3 (d'où la bai sse cons ta tée à ld cou rbe 8).



3-1-2 CHEZ LA FEMME SPORTIVE SELON L'AGE (voir tableau 3)

L'effectif féminin est molns important et surtout il n'y a pas

de sujet de plus de 33 ans.

3-1-2-1 Poids

3-1-2-1-1 Présentation

Sa courbe est lnférieure à celle du garçon avant 11 ans et

après 15 ans. Elle lui est supérleure entre 11 et 15 ans avec

un pic à 13 ans.

3-1-2-1-2 Interprétation

Le pOlds du garçon est supérleur à celui de la fille à

l 'exeption de la pérlode 11 - 15 ans à cause de la précocité de

la puberté chez la fl11e:

15 ans chez le garçon. Le

après 15 ans.

pic de croissance 13 ans au lieu de

garçon se rattrape et la dépasse

3-1-2-2 Tal11e

3-1-2-2-\ Interprétation.

Il y a un paralléllsme complet mais avec un léger décalage:

petite avance du ~lC de croissance de la tairle chez la fille

par rapport à celul du garçon: Cela est du à la précocité de la

fille.

3-1-2-3 Taille assise

3-1-2-3-1 Présentation

Sa courbe de croissance est en retard sur celle du garçon sauf

pour la période 9-15 ans. Ses pics de croissance précédant de 1

an ceux du garçon.



3-1-2-3-2 Interprétation

Les deux pics de croissance (9 et 14 ans) sont en alternance

"

avec la croissance de la taille lel aussi, malS avec an

d'avance sur ceux de celle du garçon.

3-1-2-4 Envergure

3-1-2-4-1 Présentation

Sa croissance se manifeste comme celle de la tallle avec un ple

à 13 ans: elle est cependant inférieure à celle du garçon sauf

sur la tranche 11-15 ans.

3-1-2-4-2 Interprétation

Les filles ont des membres supérieurs mOlns longs et un

poitrine moins large transversalement que les garçons sauf

durant la période 11-15 ans où elles présentent des valeurs

supérleures à celles des garçons.

3-1-2-5 Indices

Les courbes des indices ont des allures semblables à celles des

garçons. mais avec des valeurs inférieures et des plCS plus

précoces.



de l a course

3-1-3 CHEZ l'HOMME SELON LA CATEGORIE DE SPORT PRATIQUEE (YOlr

tableau n 12)

3-1-3-1 Sport individuel sans engin

s'agit lC1 de la course de vitesse,1 l

d'endurance. de

gvmnastlque

la course de résistance. des sauts et de la

3-1-3-1-1 Présentatlon

Le poids moyen est falble. La tallle est légèrement lnférleure

à la moyenne de même que l'envergure. La longueur des membres

inrèrleurs est moyenne.

L'Indice (Envergure li' lùO /Taillel est moyen ainsi que l'indlce

skellique.

Les Indices de Rollrer avec ou sans gralsse sont faibles.

3-1-3-1-2 Interprétation

Ces moyennes masquent deu> groupes différents: 1es grandes

tailles Icourse de réslstance et sauts) et les petites tailles

(gymnastIque. course d'enduranc.e et course de vltessel. Le

pOlds mOY~t' est fa1ble par r-apport à la taille. Le but de ces

sports étant de falre moUVOlr le corps le plus amplement

possible malgr-e les contralntes spatio-temporelles (sauts,

courses et rotatlonsl 11 faut un COrps maniable donc un poids

faible.

La tallle est faible pour les gymnastes à cause de la nécesslté

des rotatlons rapldes. Pour les coureurs d'endurnace, à cause

de la nécessité d' offrlr le moins de poids par unité de

surface corporelle pour faciliter le refroidissement par la

sudation. On sait que: un volume corporel plus petit offre



relativement plus de surface corporel le par unité de poids

corporel qu'un volume corporel plus important.

Les sauteurs ont une taille élevée, Cela leur assure un centre

de gravité plus haut et une durée

(membres lnférieurs plus longs)

Pour les coureurs de résistances enfin.

discipline, Ce qUl est dlt

qUl permet

dans cette

d'avoir de longues fou "ées

de poussée supérieure

la tallle est grande ce

qUl sont déterminalltes

pOUr" la tai 11e est

valable pour

moyenne sauf

est élevée.

les membres inférieurs. L'envergure relatlve est

pour les coureurs de vitesse pClur lesquels elle

Ce qUl semble surprenant; l'expl ication en est que

les bras servent de balanciers dont 1 'lnertle est Utl \lsée pour

augmenter la vltesse par optlm,sation de l ·utilisation de

l'éner"gie. Pour s'en convaincre essayer de courlr avec les bras

flXés au buste.

3-1-3-2 Sport de Combat

Il s'aglt du Judo, de la Lutte, de la Boxe. du Karaté, du viet

Va-Dao, del~îkido et du Taekwondo.

3-1-3-2-1 Présentation

grande, des membres lnfér"ieurs courts

de Rohrer ~ievés et un Indlce skell1que

On remarque un poids

enver-gure relativement

ainsi que des indices

faible.

élevée ainsl au'une tail le faible, une



,,

3-1-3-2-2 Interprétation

La tai Ile faible s'explique par le fait que c'est le corps

propre qu'il faut défendre (moins de surface à défendre) car li

sert de clble et/ou d'objet à nlaitriser pour l'adversaire.

de temps est moinspar unitéla Quantitepeu et

Le poids n'est pas tellement handicapant ici car on se déplace

•de mouvment

; mportante que la tecflnlQUe. la force et les interactions avec

l' adver-sa; re.

L'envergure est ?elatlvement grande car el le permet pour une

même tallle d'aVOlr une portée supérleure à ce 11 e de

l'adversalre. En pllJS les membres supérleurs longs Qu'elle

suppose protègent mleux le corps. Les membres inférleurs sont

courts ce qUl r-end le corps stable par abaissement du centre de

gravlté, L"lnaice skellloue en conséquence est faible et

l' lndice de Ronr~r éievé. Cin a affalre à un morphotype

bréviligne avec des membres ~nférleurs courts; il est stable et

offre mOlns de surface-cible à l'adversalre, Il a des membres

supérlelJrS longs ce qUl lu'] permet d'attelndre l'adversaire à

une grande dlstarlce.

3-1-3-3 Les Sports Collectifs

Il s'agit du basket-ball, du Footba 11 , du Handba 11 et vu

Volleyball.

3-1-3-3-1 Présentation

Le poids est élevé, la tal1le aUSSl ainsi que l'envergure, les

membres inférieurs. Rapporté à la taille l'envergure est

faible, l'indice de RO~lrer et l'indice skellioue sont moyens.



3-1-3-3-2 Interprétation

Ici on remarque que le footballeur se détache des trois autres

notamment pour sa taille qui est lnférleure à la moyenne alors

que le handbal leur. le basketteur et le volleyeur sont grands.

Celà tlent au fait que pour le Football, l'essentlel du jeu se

passe au sol contrairement aux trolS autres pour lesquels le

Jell se passe en l'alr. Cette petlte tall1e permet une plus

grande stabi lité par abaissement

stabillté est nécessaire car" les

du centre de gravité, Cette

membres lnférleurs doivent

assurer la manipulatl0n du ballon en pl~s de 'équl1bre,

L'Indlce skelllque est élevé pour les LrclS autres sports à

cause de leur grande tai lle. 11 est moyen Dcur le football leur",

3-'-3-4 TENNIS

3-1-3-4-1 Présentation

Les valeurs concernant le tennis sont toutes très proches de la

moyenne.

3-1-3-4-2 Interprétation

Deux e·plications:

- le tennlS tel qu'll est pratlQue lel n'est pas tout-à-

fait selectlf (c'est un loisir plus qu'une compétitlon); le

niveau de pratlQue est peu contralgnant donc peu élltiste.

- le tennis présente des eXlgences biomécanlQues (et donc

morphologiques) contradictoires.

compromlS pour le Tennisman.

D'allleurs rappelons que c'est

poussé à le classer à part.

d'où un

cet aspect

morphotype de

hybride qUl nous a



En effet, on y Joue aUSSl bien sur les cotés (comme au Basket

et au Volley) que vers le bas avec vitesse (un peu comme au

football l, Orl y défend et attaque des z6nes de terrain (comme

au sport collectif) tout en gérant rlgoureusement son équilibre

et en s'adaptant. à l'adversaire sans compter sur un partenaire

très souvent Iconlme au sport de combat). on comprend avec ces

eXlgences blornécaniques contradlclolres,

morphotyee de comer"omis s'imoose.

le falt q'un



3-1-4 CAS DES BASKETTEUSES DU CHAMPIONNAT D'AFRIQUE FEMININ

(Décembre 1992 à Dakar) (tableau 7-8-9-10).

Les jOU€lISeS sont au nombre de 106 malS les données recueillies

par individu sont peu nombreuses (âge, poids, ta;l le, numérol.

3-1-4-1 Mesures moyennnes selon les équipes.

3-1-4-1-1 Présentation

Si on divise le tableau ell deux mOltiés: haut et bas du

un indlee de

tableau, on note que les équlpes du haut du

premières) ont une moyennne d'age inférieure,

Rohrer faible et une taille élevée.

tableau (les

3-1-4-1~2 Interprétation

L'âge devient un handlcap au delà d'une certalne limite. Les

performances baissent alors avec l'âge.

Le pOlds constitue un handicap mais li faut prendre SOln de le

rapporter à la taille ce qUl donnenL l 'indlee de Rotlrer. Cet

indice est un handicap s'11 est élevé: prendr"e comrne exenlples

le cas du Sénégal avec un lndlce tr~s falble (mobi11te): aUl est

prernler et le cas du Mall et de la Côte d'Ivolre surtout

lndlces élevés imolns de mobilité).

Le taille est un avantage car le Jeu se passe en l'alr- et sur

les côtés, on peut prendre les exemples du Sénégal, du Zaïre et

de l'Angola (très grandes tailles et bien plac;ésl ou ceux du

Congo, du Mali et de 1 'afr"lque du Sud (petites tailles et tr"ès

mal placés). comme exeptlons notons:

- Le Kenya malgré sa faible tallle et son poids r"elativemeJlt

élevé, il se classe deuxième. Il ya deux raisons à cela:

l'endurance extrêmes de ses Joueuses (elles viennent d'un pays



situé en altitude) des raisons psychologiques, en demi-finale

le public étalt de

entre le public et

leur côté à cause des problèmes existant

I~quipe du Zalre.

Rappelons aussi qu'll existe d'autres facteurs de performances

Gue ll anatomle et l'affectivité. Ainsi il faut compter avec

i 'expérlence des équipes en compétition lnternationale. Cette

e~périence fait défaut au Congo (premlère partlcipatlon au

championnat et classé dernier). Par contre le Mozambique aUl a

beaucoup d'expérience est troisième.

3-1-4-2 Mesures moyennes des joueuses réoarties selon l'âge, la

taille ou le poids.

3-1-4-2-1 présentation.

Tableau N' B: la taille moyenne diminue avec l'âge d'abord puis

se stabil lse après 25 ans.

Tableau N' 9: le poids augmente avec la tal11e alors que

l' lndice de Rohrer dlminue de même que l'âge moyen.

Tableau N° 10; la tal 1 le et l'indice de Rohrerl1ftljrnentent avec

le poids alors que la moyenne d'âge diminue avec le pOlds

jusque vers 66 - 67 Kg pour augmenter avec lui ensuite.

Tableau N" B: Il

3-1-4-2-2 Interprétation.

ne faut pas comprendre par diminution de la

taille, unediminutlon de la taille au niveau d'un lndividu {car

l'étude est transversale)mais le choix parmis les athlètes les

plus âgés d'individus de petite taille. Sachant que le Ch01X

au niveau de l'éllte est basé sur les seules performances des



indivldus. Cela veut dire que les joueuses de petites tailles

se conservent ml eux avec l'âge. C'est la lorlgévité sportlve

supérleure des petits et petites athlètes dont nous avons parlé

plus haut, Ensuite la courbe se stabllise à 1,72 m de ta111e

VOlr courbes n 6 et n 7i,

Tableau N" 9: le pOlds est fonction de la taille, il augmente

pOlds à la taille. on se rend compte que le

de Rohrer) balsse régulièrement (voir courbe

régulièrement en fonction de celle-ci (volr courbe Il 81. Mals

Sl on rapporte le

rapport (l' indlce

n' 9).

Cela veut dlre Due les grandes joueuses sont plus longlllgneS

que les petites. Cela autorise plus de mobillté.

L'âge moyen baisse avec la taille, c'est la cor-relatlon

constatée plus haut au tableau N" 8.

Tableau N° 10: l 'lndice de Rohrer augmente avec le pOlds pour

une taille donnée (vQlr courbe n" 10). En moyenne le po'ds et ld

taille varient corrélatlvement (voir courbe Il 81.

L'âge moyen vane en fonction du pOlds par une corréla:-lonl-)

avant 67~63 pU1S par une corrélation Oüsltlve au dessus ae

cette llmlte. Ces deux direct10ns d'évolutl0rlS opposées ont

pour cause deux phénomèmes différents

- le poids augmente avec l'âge: cette causalité domlne dans la

tranche du deuxième segment: à savoir celles qUl pèsent plus de

67 Kg. Elle expllque donc l'allure de cette deuxlème tranche de

la courbe.

- Les athlètes les plus grandes sont très jeunes (voir tableau

N"a) or le poids est fonction de la tallle, donc un grand

nombre d'athlètes ayant un poids élevé sera jeune alors qu'un



grand nombre d'athlètes ayant un poids faible sera assez âgé.

La dominante de cette causalité dans le premier segment de la

courbe explique la direction d'évolution de cette partie de la

courbe.



3-2 COMPOSITION CORPORELLE.

3-2-1 CHEZ LE SPORTIF SELON L'AGE (tableau N 2)

3-2-1-1 Présentation:

Il y a une évolution régulière de la courbe du tau~ de la

gralsse de 17 à 40-60 arls.

3-2-j-2 Interprétation.

Le taux de graisse représente la part de gralsse dallE lB poios

puisqu',l augmente simultanément avec une balsse de la part des

muscles et des os. on peut comprendre l'affalbllssement des

performances avec l'àge ou avec le pourcentage de graisse. Celà

car avec l'âge, non seulement les muscles diminuent erl quanti te

mais le poids à faire mouvoir augmente (voir cQlJrbe rl 4,.

3-2-2 CHEZ LA FEMME SPORTIVE SELON L'AGE (tableau N 4).

3-2-2-1 Présentation.

.,

Par rapport a 'homme le taux de gralsse est plus élevé.

.augmente aussi avec' 'âge.

3-2-2-2 Interprétation.

La femme a plus de gralsse Qlle 1 "homme cela corlstltu~ uh des

facteurs expllquant "inférlorlté des performances féminlnes.

Pour un même pOlds. la femme dispose de moins de muscles pour

se mouvoir et agit" et donc de plus de graisse QU~ représerlte un

poids mort.



3-2-3 CHEZ LE SPORTIF SELON LA CATEGORIE DE SPORT

(voir tableau n 11)

3-2-3-1 Sport individuel sans engin (voir ligne 2)

3-2-3-1-1 Présentation.

Le taux de gralsse est faible iC1 comparé à celul des autres

catégorles.

3-2-3-1-2 Interprétation.

Dans ce genre de sport il faut mouvo,r le corps au maXlmum, la

technlque occupe une place molns lmportante que la condition

phYSlqUe. Conséquences, tout poids superflu est à éviter. La

performance maximale exclut donc

handicapantes telles que la graisse.

la présence de masses

3-2-3-2 Sport de combat (VOlr ligne N' 1)

3-2-3-2-1 Présentatlon.

Taux de graisse élevé comparé au sport lndividuel sarlS engln.

3-2-3-2-2 Interprétation.

Deux raisons expliquent cette tolérance à la gralsse du sport

de combat:

- L~ techniaue de l'athlète est plus déterminante que la

quantité de ses mouvements, L'handicap d'un poids de gralsse

élevé peut être comblé par un atout technique.

- L'espace d'évolution en sport de combat est limité, on est

alors très loin des vitesses maX1ITlales de course

caractéristiques du football ce qui permet une grande tolérance

pour les masses superflues.



3-2-3-3 Sport collectif (volr 11gne ~. 3)

3-2-3-3-1 Présentation.

Le taux de gralsse est moyen, supérieur à celui des pratiquants

de sports individuels et inférieur à celui des pratiquants de

sports ce c:om~ats.

3-2-3-3-2 Interprétation.

Il y a une expllcatloll à ce taux de graisse qui est moyen: la

surface à couvrlr en sport collectif est importante et le corps

dOlt se mOUVOlr à une grande vltesse donc il ne peut tolérer

autant de gralsse que les sports de combat. Cependant

l'lmportallce de la technlque permet une tolérance à la gralsse

par comblement d'un handicap de poids par des atouts

teclll1iques. Ce der-nier aspect fait que le sport collectif est

moins exigeant en matière de réduction de taux de gralsse.

3-2-3-4 Le tennis (voir ligne 4).

3-2-3-4-1 Présentation.

Le taux ae gralsse est très élevé. le plus élevé des quatre cas

calculés.



3-2-3-4-2 Interprétation.

et semble en

constaté. Les

La défense d'une surface importante

nécesslte beaucoup de déplacements

contradiction avec le taux élevé de

par un

rapides

gralsse

seul individu

explications sont les SUlvantes:

- La forme de pratique: ies athlètes oui le pratiquent le font

plus sous forme de loisir que par la nécess1té de résultats.

- Le nlveau de pratique dans le pays est faible: peu d'affectif

donc une sélection limitée dans les possibi11tés de ChOl': et

peu de compétltion. Cela fait mOlrlS de contraintes pour

éliminer les moins performants (dont les plus gras J.



CHAPITRE IV

DISCUSSION



DISCUSSION

4-1 DONNEES ANTHROPOMETRIQUES

4-1-1 Chez l 'homme sportif selon 1 "âge.

Il y a une conformlté des résultats concernar1t 'les courbes de

tai 1 le, du pOlds, de l'envergure, de l'indice de l'étude de

Pirnay (envergure/tallle) * 100); seule dlfférence, la baisse

d'envergure, de ta i 11 e et l' i nd i ce Ske 111 aue aux env l ron de 40

à 50 ans.

Cela t1er1t au fait qUE cette partle de l'étude de Pirnav

concerne une population générale alors que la notre porte une

population de

grande taille

sportlfs. A cet âge (40 a 5ûans) les sportifs de

et/ou aux membres inférleurs plus longs

abandonnent en moyenne olus le sport que les sportlfs de petite

taille aux membres inférieurs courts. COllséquence, ces

derni~rS sont plus nombreux à cet àge à contlnuer la pratlque

sportive. la moyenne de ta~lle et de longueur· du membre

inférieur des sportifs se rapproche donc de la leur alors

qu'au niveau de la pOPulat1on générale, ,1 n y 3. pas de

changement parei 1 .

la taille de la

taille due à des

Le seu 1 (..!Idngement qu'on peut observer pout

population générale est une réductioll de la

phénomènes arrlvant à tous les indlvidus: le

tassement des dlSques lntervétébraux et açcentuatlon des

courbures vétébrales.



, . .,.

4-1-2 Chez la femme sportive selon l'âge.

Ici aussi il y a accord. avec les résultats de Plrnay sur

l'allure de la crOlssance et les plCS de croissance, dlflSl que

pour la période où la filles sont plus grandes que les garçons.

4-1-3 Chez le sportif selon la catégorie de sport.

* Avant de conlparer nos résultats é ceux trouvés ailleurs nous

devons apporter" une précision concernant l'importance du niveau

de sélection: 51 on prend deux équipes: une départementale et

une équipe olvmp,quç champlonne du monde. Il est certain que

ces équipes \'or,t olfférer de nlveau sur tous les plans;

techniques. ~ac~lques. phYSlologlqUeS et morphologlque. Si on a

un paramètre morpho 1og i que te l que la taille ou le pOids par

exemple QUl s'impose pour la réusslte dans le sport considéré,

la conséquence en sera une tallle ou un poids beaucoup plus

élevé pour: 'équipe olympique que pOur l'équipe départementale.

Cela parceque la première est le frult d'une sélectlon plus

les caractérlstiques

rlgoureuse et por-tant sur une population plus grande. Cela veut

des morphotypes d~ chaquedi re que

catégorie de :o.port dalls notre étude apparaitront malS sous une

forme plus accentuée encore au niveau des éqU1peS olympiques

dont Pirnay a rapporté les résultats.

Notre échantillon a toutes les ca~actéri~ti~ues d'une équi.pe

départementale.

* Cette préclsion faite il y a conformité des résultats, on

note la grande taille des sauteurs (186 cm), des handballeurs

(186 cm). et des basketteurs 195 cm) pour les équipes..
olypiques de Pirnay alors que nous trouvons 182 cm (saut),

182,5 (handba 11) et 187,7 (baskeb'ba 11). On note auss i 1a pet; te



tai 11e des gymnastes (168,5), des boxeurs (172,2), des

,i, 1

footbal leurs (175,5) et des coureurs d'endurance (173) pour les..
équipes olyp;ques alors que nous trouvons 173,9 (gymnastique),

176.3 (boxe), 178,4 (football) et 177.9 (course d'endurance).

rCl la moyenne de taille ialble constltue un point fort d'où la

plus faible taille des équipes olvmplques.

~ En matière de poids 11 y a conformité entre nos résultats et

ceux de Pirnay.

On notera cependant que les pClds qu'il a trouvé son"t

supérieurs à ceux que nous avons trouvés. Et méme après aVOlr

calculé l'lndlce pondéra) de Rohrer. la supérIorité se

manlfeste touJours. Ceia s'eXpllque par le niveau de sélectlon,

le nlveau de renforcement musculaire Imusculationl et le niveau

de qualité de leur diététique.

Deux exeptions cependant la course ce vitesse et le basket:

Pour la course de Vl"tesse, rappelons Que le morphotype du

coureur de vitesse comporte un bus"te petit et des membres

supérleurs et inférleur-s longs. Ce mcrphotype es"t pius accentué

pour les équipes olympiques que pour nos sujets. Cela a pour

conséquence un indice Rohrer P'US faible des équlpes

olympiques, conformément à la théorie de Glovann; selon

laquelle les indlvidus grands de taille sont relatlvement

mlnces à cause de la petitesse relative du buste or le buste

est le plus gros des segments. On constate Justement un indic@

de Rohrer faible des équipes Oly~iques donc il y a conformlté.



La même explication est valable pour les basketteurs, dont ceux

des équloeS olympiques sont plus grandes que les notres et ont

des membres relativement plus longs et bustes relativement plus

cou rts.

4-1-4 Cas des basketteuses du championnat d'Afrique.

Le prlnclpe .selon lequel le poids augmente avec l'âge est

veriflé lCl bien oue légèrement masqué par le pOlds élevé des

Joueuses De grande tai 11e donL la majorité est très jeune.

Un lndlce ponderal élev~ constitue un handicap: conformité avec

Î' lndice pondéral tr~s faible des basketteurs olvmplQues de

Pirnay.

On notera une

grande tallle

plus grande

conformément

longillgnité chez les Joueuses de

à la théorle de Giovanni selon

laquelle les indlvldus de grande taille ont des membres

reiatlvement plus

ta 1 l le °

longs que ceux des lndlvldus de petite

4-2 COMPOSITION CORPORELLE

4-2-1 Chez l'homme sportif.

LOaugmentatlon du taux de graisse avec l'âge QU on peut noter

ici eSL confcrme à la logique des chiffres donnés par DUrnln et

womersley dans leur tableau -(2). Selon ce tableau plus on prend

de l'age plus la densité corporelle baisse donc plus le taux de

gralsse augmente Jusque vers 50-60 ans.-



4-2-2 Chez la femme sportive.

Ici aussi )a supérlorité du taux de gralsse chez la femme que

nous constatons sur le tableau est conforme à la logique des

chiffres du tableau de ÜUrnln & Womersley.

4-2-3 Chez le sportif selon la catégorie de sport.

S 1 on se refè re à l' étude de Lohman (1). pou r obten l r de trés

grandes performances dans des activités telle que la llJtte. la

gymnastique. l'athlétisme et le basket il faut aVOlr entre 4 et

10 % de taux de gra1sse.

Nous avons trouvé des taux situés entre 10 % pour la V1Lesse et

15 % pour le judo. Cela s'eXpllqUe aisément: les travaux de

Loh~an portent sur des Athlètes américains de très haut niveau

aiors que les notres ne sont que des athlètes amateurs uonc ae

nlveau plus modeste. Pour ces athlètes américains le tau.\( ae

gralsse sera plus falble pUlsaue la gralsse est de mOlns en

moins tolérée quand on s'élève dans la hiérarchie sportive.

4-3 LES LIMITES DE L'ETUDE

Cette étude esL un travall de terraln. Donc elle s'est fan.e

avec un matériel simple d'une précislon limitée. MalS on salt

que statistiquement avec un grand nombre de sujets. les

erreurs par excès ~t les erreurs par défauts se compensent. En

plus l'étude porte plus sur les rapports et les indices que sur

1e5 mesures elles mèmes et leur précision.

Nous sommes conse i ents des li mi tes de cette étude. car des

spécial istes

que nous ne

beaucoup plus

parvlennent

cu l t; vés et beaucoup plus

pas à s'entendre encore

éqUlpés

ma i ns à



harmoniser leurs sites de mesures, les méthodes de mesures, les

formules à utiliser et les termes à employer,

Lohman rapporte par exemple le cas de l'épaisseur moyenne du

pil cutané de triceps pour une même population et un même site

anatomique~

Lohman trouve 11.~ mm. contre 7,9 mm pour Wilmore-Behnke, l3,6

mm, Pollock & All 13. mm Katch et Ardle. 9.B mm Durnin &

Womers l ey. Quant à nous)' nous avons trouvés 7.4 ma l s sur une

autr'e populatlo~ sportlve de plus et d'une autre race.

r 1 seralt donc souhaltable quO i 1 v alt:

Une harmonisatlon sur tous les plans telle que le souhaite

Lohman 1982) , les méthodes et les sltes de mesures, les

formules et les termes à utll1ser.

Une harmonisation au nlVeau du matériel et une

démocratisation de celul-cl lbalsse des prl;< et vulgansation

de son emp loi) .

une plus grande pJ~écision du matériel, pour réduire les

écarts entre les valeurs trouvées.



CHAPITRE V

RESUME ET CONCLUSION



RESUME ET CONCLUSION

, '1

Nous retiendrons donc que:

La crOlssance séculaire générations

précédantes ont une ta; l le

fait

plus

que

faible

les

que ce l le des

génératlons actuelles puisqu'ayant JOUl de mOlns bonnes

conditions de Vle durant leur enfance.

(2- Le morphotype qUl se malntient le plus longtemps dans le

sport malgr-é l'age correspond à un lndividu au buste long, avec

des membres inférieurs courts, des membres supérieurs longs et

une tallle inférleur à la moyenne.

Les athlètes de grande taille ont une longévité sportlve

inférleure à celle des athlètes de petite tallle,

~ ) Le corps de la femme comporte plus de gralsse que celui de

l'homme, elle a un buste relatlvement plus long, des membres

plus courts et une maturlté plus précoce.

4 ) Le pOlds augmente avec l'age Jusque vers 5ù-60 ans: Cette

augmentatloll se fait dès 25-30 ailS au proflt de la gralsse et

aux dépens des os et des muscles en même temps.

5 - Les volleyeurs, hOBâballeurs et basketteurs sont de grande

taille. Les footballeurs ont une tallle inférieure à l~

moyenne.

6 -) Le morphotype des sports de combat correspond à des membres

supérieurs longs, une taille ~t des membres l~férieurs courts

et un buste long.

7 ) Les sports individuels sans engln sont caractérisés par des

taux très faibles de graisse et des membres inférleurs

relativement longs (sauf pour la gymnastique) ainsi qu'un buste

court,



8") Plus on est grand plus l'indlce de Rohrer est faible (pour

les mOlns de 167 cm il est supérieur à 13 de 167 à 179,1 est

compns entre 12 et 13. au dela il est inférieur à ,.-) Les

grands sont donc en moyenne plus longlllgnes que les pet'ts.

9- La longueur du buste présente deux fois InOlns de dlsparltés

Que celle du membre lnférieur enVlron: memhre lnfér,eur de

103.8 cm à 78.56 en moyenne. contr"e de 9d.2 cm à 23.44 cm pour

le buste.

Nous aJouterons à cela que l'étude pourrait étre

harmonleusement cOlfolétée par des travaux QU' pertera,ent sur'

les clnq sujets sUlvants:

"i Etude anthropométrique sur la oopulatio'l génér-dle (et pa::

seulement sportive) qUl permet~rait par comparalson avec la

populatlon sportive étudiée lel de dé~ager les caractérlS~lQue8

normatives spécifiques aux sport,fs s'il yen 8.

2' lune étude analytique plus fine des segments corDor-els Dour

une répartition â un n,veau plus fln des longueurs: ex: au l,eu

d'étudier" le membre supérieur en bloc cette étude orenoralt

separ-ément le bras. l'avant-bras et la main.

j') Une étude portant sur les circonférences. permettant e; le,

une connalssance plus fine de la répartlt,on du poids: ex:

tours du mollet, de la cuisse. de l'abdomen ...

4') Une étude des dlamètres. surtout des diamètres osseux

permettant une plus fine répartition de la masse entre les os.

les muscles, la graisse et les organes annexes telle que faite

par Drinkwater et rapportée par Mac Dougall.

5') Enfin il serait souhaitable Que des études soient faites

sur un nombres de sports plus restreints avec Une analyse très

détaillée de chacun d'entre eux.



Notre étude a porté surtout sur des catégories de sports et non

sur des sports pris individuellement.

Nous souhaitons Que de telles études englobent des sports QUl

nous ont échappés pour des raisons d'effectifs (lanceurs) de

salsons sport,ves (les nageurs n'avaient pas encore débuté la

leur), de nlanQue d',nfarmations (cyclistesl .

..-!...
~

..~

\
II1. ,

<- "
0 •• ",'.. or tltlf'''



BIBLIOGRAPHIE



1 - Behnke ln:
Katch etMcArdle:

pIJy.s.i.QJJe. Par 1S Vl got

BI BLIOGRAPH 1 E

Nut.rl,.t.l,on ma.sse C,Q["Q.Q[e Ile
1985. 278 D pp 69-117.

et .çt1Y.it~

77

2 - Denn l ng in:
Pi neau H:

d'anatomie de la
L,Ç!, çr01SS&nçe et ses. lQjs. LaboratOlre

facu'lté de médecine de Paris. ParlS 1965.

3 - Oiagana M: Et,l;,des anthcQQ.Qmétrl,Que!:i de La çrol,s,s,~n_çe_çbez.

l'enfant et. 1,'adoLescent dakarQ'~ de 3 à .2,1 ans. Thèse faculté
de médec l ne de Dakar. Iq~':j

4 - Orlnkwater in:
Katch et Ard 1e:

phYsique. Paris Vigot
Nutr,ittQn masse corporelle ..,,et a"ç,t"l..v.ité

1985. 278 P pp 69-117 .

.5 - Durnln et Wommersley in
Léger (Luc et coll i:

a,nthropométr le, PQu.rcent,age.
Notes de cours. pp 38-39.

I::Ya lva"t Ion de
de grai.s:se

] 'aptitude ,,,,phYsique;
JanVler 1989 74 p.

6 - Gallen in:
Auger Pierre et coll: EnCYclOpédie ir:I1:.. erna,t..i"Q.naJe d,e,$:

s"çjl;!:ueeset des teçhn,lq.ue,s. En 10 vo 1urnes. Groupe des presses
de la Clté Italie 1969. un artlcle sur la constitution. pp 666
669.

7 - G70vanni in:
Auger Pierre et co Il: EncyclopéOiEl: lnt,ernatl,OnÇl,,,1.e ..d8"s

sCiençes ,et des, technlques. En 10 volumes. Groupe des presses
de la Clté Italie 1969. Un article sur la constitution. PP 666
669.

8 - Godln P: LÇl"croissance Oe,$ dlverses partle,s du ,çQrQS. Paris
Amedée L.egrand 1935.

'3 - I\atch et/,!,Ardle:
physlQue. Paris V'igot

~Jut r 1t i on masse c9CpQre""l.Je
1985. 278 P PP 69-117.

et act,i.Ylté

10 - I\remp Louis et coll: Pl,JérjeuJtl"J,re et,Pédtatrj.8 Editions
Lamarre poinat 1980 518p. pp 17-21.



78

11 - Kre~shmer ln:
Auger Pierre et coll: EnCyçloped1e"lnter,natlonaledes

$ciences "et rJe,stect")olQUes. En 10 volumes. Groupe des presses
de la Clté Italie 1969. Un article sur la constitution. pp 666
669.

12 Lohman T.G.: Body
me,decine ln the phYS1Clan
Oecember 1982.

CQrnOosltlQO methQdolQ9Y ln
a,nds'ports rnedeç i ne . Val. 10

S:'pQ[,ts
N' 12.

13 - Mac Auliff et Slgaud in:
Auger Pl erre et co 11: EnçycJ-opedie. nternati.,Qn.aJe., .,d,e.s

sçjences,e,t.des tf;chniQl.,le.s. En 10 vo fumes. Groupe des presses
de la Cité Italie 1969. Un article sur la constitutlon. pp 666
669.

14 - Mac dougall et col \: EvaluatiQ[l Dhys.iolo9iQI,Je de L~,atb"l.è,te

de ... hiiil.ut niveau. Quebec Décarie; ParlS 'vigot 1988. pp 99-149.
228 p.

15 - Pirnay F.: 6j.ométr.te.. humai.oe.: . .cr.oi••.•nc.e .e..tdéve.l.op.peme.nt.
,Université de Liège. Notes de cours. 82 p.

16 - Quetelet in:
Auger Pierre et coll: EnçycJoPéçjjeintecn<.:ltiQ,DQle.d,es

eçiençes et"des technlQu8S. En 10 volumes. Groupe des p'resses
de la Cité Italie 1969. Un article sur l'anthropométrie. pp
606-609.

17 - Rohrer (lndi,cel in:
P;rnay F: BJométr,ie hu,maine:

d;men&;OH& aoa]ytiQues. Universlté
pp 3&. 63 p.

Po 1, ds e,t"
de Llège

ta11 1..e dan,$ .le.urs
Notes de cours.

1& - Sheldon ln:
Auger Pierre et c,:> Il: Encyc.lopédl,e io.t_e.rnationi,;l.J"e",,_,_~te.s

sciences et,. des tec:hn l ques. En 1Ü vo 1ulnes. Groupe des presses
de la Clté Italie 1969. Un artlcle sur la constitution. pp 666
669.

19 - Slrl in:
Mac douga 11

d,e hal.Jt nlye,a,u.
228 p.

et co 11: ç:Yi:11 uat i on ph,YS iol.Qgj,Qve de. l, ,',at,hlète
Quebec Oécarle; Parls Vlgot 1988. pp 99-149.



20 - Viola ln:
AugEr Pierre et coll: En,ÇyclQ.R.é_dJ.E:: nternatiQUgle".,."..des

SClences,,,e.t de,s.... t.ac.hoj,Q.LJas. En 10 volumes. Groupe des presses
de la Cité Italie 1969. Un artlcle sur la constitution. PP 666
669.

AUTRES REFERENCES

2 1 - AUBRY BER NAR D: QIIYsj onQ_ffi. je _..an,.,' 97_!;i __,de S"...cou r.bes,.. .moy,enne,$." çl~

P..Qj doS: _, et."""d,e"_la._..t,~j_1JJ;de.S ......,entants,,,.. p..~,.r,i~j_e.Ds. Thèse de doctorat
Faculté de médecine Salnt Antoine Paris 1975

22 BAUMBERGER ET COLL: aJJÇYÇ.lQRO.e.Q.i~L..J,mjYeLs.alj..s Ed i teur
Paris 1989 en 20 volumes. 6rt,jc.l.e,..._s'u'c,J,.'embrYQ"lQ9..te de Mauriçe
Panigel PP 199 - 211.

23 - BEETSHEEN JEAN CLAUDE: L'. embry.oJO.9j_e. Par i s PUF Que sa i s
je?
1974 128 P

24 - CRAPLET CAMILLE.
SPQLtJv.e. Paris Vigot

CR PLET PASCAL' ph . l i -l.J.. ...A . .......nilQ. 9g_._e.._He'_.. ,......a..ç_~.1.'LlJ;_e
1986 427 P PP 179 - 18B.

25 DAMAY BERNARD: AP.tjt.\.l<J.<t ....Rhys i.Q9.~.__..eL... cr Ltènts
ffi.Q.r,.pb9199i._Q.ue.§i:__ j~._t"" ..f.QrlçtjoQe.Ls. Thèse université d'Amiens 1970.

26 - FOX EDOUARD; MATHEWS DONALD K.: 6.".s.es ..ph.Y.Jii..i.<üg.9jQU.es ....o~
L~J:H:tiyJté-,_.p.b..Y.~iQ.u.e Quebeç Decarie 1984 404 P pp 339 - 361.

27 - l GNA Zl GE RAR 0 : Dj f.fécenc,6,s, .. .an.throJJo.mé,trj,Q.l..l.e S._.._..,e.t......mjJj...e~/,
so.ci..Q-éconçrn..i...Q.lJes. Thèse de doçtorat de médeci ne Pari s 1966.

28 KARPOVICH PETER
l' act l'v lté mu,sç"l..lJair,e.

V; SINNING; WAYNE
Parls vigot 1975 520

E.: physi.Q1Qgie.oe
p PP 419 - 44.

29 - SHEPARD ROY. J.: physi.caJ a.ct,i,v i tY. ..,a,nd_.9roW.t.h. London year
Book Mediçal publisher 1982 340 p.

j nté9rée. Montréa l
855 P. pp UJ- <10

30 SPENCE
pbYS.1oJ_o9te
une apD rQche..
pédagogique INC

ALEXANDER. P. ELLIOT. I~ASON. :

Edition

AnatQmLe."....e.~

du renouveau

31 V,t..NNER LEON: La _"" .. ".:t.Y.P91Q9i.~._ ._....~t __ ,".s.~s_. __...."qRP.lj.c.a...tJQ.ns
th érapev.t..LQ,\,J.es.
(tempérament prototypes et métatypes). G. Doin et Cie 1955.


