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Des motivations personnelles et scientifiques à la base du cheminement
analytique
De l’élaboration d’une problématique géographique aux difficultés
rencontrées au cours de mon analyse
Les résultats les plus significatifs

Dans un contexte d’in ter na tio na li sa tion crois sante du sport pro fes‐ 
sion nel, les stra té gies du re cru te ment des centres de for ma tion du
foot ball fran çais qui dé pendent des clubs pro fes sion nels tendent à
pri vi lé gier cer tains es paces géo gra phiques (Eu rope, Afrique, Amé‐ 
rique du Sud…) plus que d’autres et sur tout cer taines zones (les aires
ur baines afri caines et sud- américaines) où sont lo ca li sées des res‐ 
sources im por tantes de jeunes gar çons. Ainsi, à tra vers la mise en
place des stra té gies na tio nales et in ter na tio nales du re cru te ment, les
grandes ag glo mé ra tions eu ro péennes et les pays du Sud de viennent
des pôles de dé tec tion pri vi lé giés par les di ri geants des centres fran‐ 
çais mais aussi eu ro péens. Plu sieurs fac teurs ex pliquent cette at trac‐ 
tion : les ca rac té ris tiques des jeunes joueurs et les avan tages liés à
l’en vi ron ne ment du re pé rage ren for cé par des stra té gies du re cru te‐ 
ment aident et dé ve loppent les pro ces sus économico- sportifs des sé‐ 
lec tions des joueurs les plus pro met teurs. Le foot ball pro fes sion nel
mon dial a chan gé, le pro fil des joueurs re cher chés a évo lué et les
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modes du re cru te ment et de for ma tion des spor tifs de haut- niveau
en traînent une plus forte concur rence entre les clubs. Enfin, les mé‐ 
ca nismes du re cru te ment placent les clubs et leur centre de for ma‐ 
tion dans un contexte de haute com pé ti ti vi té, de ré seaux et de stra‐ 
té gies du re cru te ment in ter dé pen dantes au mar ché in ter na tio nal de
foot bal leur pro fes sion nel et de jeunes foot bal leurs ta len tueux.

Me su rer les stra té gies com plexes du re cru te ment des centres de for‐ 
ma tion fran çais dans une pers pec tive géo gra phique conduit à s’in té‐ 
res ser aux ac teurs lo ca li sés en France et à l’étran ger qui in ter agissent
dans les sys tèmes de sé lec tion des joueurs puis à ana ly ser l’en vi ron‐ 
ne ment des re cru te ments opé rés sur ces es paces. En effet, la pré‐ 
sence des foot bal leurs pro fes sion nels fran çais et étran gers évo luant
dans le cham pion nat pro fes sion nel du foot ball fran çais consti tue l’as‐ 
pect le plus vi sible de l’in ter na tio na li sa tion des re cru te ments des
foot bal leurs. Aussi, les re cherches réa li sées sur les stra té gies dé ve‐ 
lop pées par les clubs fran çais per mettent de com prendre les pro cé‐ 
dures de sé lec tions des jeunes ath lètes pré sents dans les centres de
for ma tion du foot ball fran çais entre 2002 et 2007. Des re cherches
géo gra phiques réa li sées entre 2001 et 2008 (Bale, Lan fran chi et Tay‐ 
lor 2001 ; Poli, Magee et Sug den 2002 ; Diet schy 2006 ; Pi rau deau
2008) mettent en évi dence les spé ci fi ci tés de cer tains es paces géo‐ 
gra phiques et les stra té gies du re cru te ment uti li sées dans le foot ball
pro fes sion nel mon dia li sé.

2

Au re gard des dif fé rentes étapes de réa li sa tion, quels sont les prin ci‐ 
paux ré sul tats mis en lu mière qui dé fi nissent de nou velles ré flexions
et pro blé ma tiques géo gra phiques ? Notre pre mier temps d’ana lyse
sera consa cré aux mo ti va tions per son nelles et scien ti fiques et à l’éla‐ 
bo ra tion de la pro blé ma tique. Enfin, nous ter mi ne rons par la pré sen‐ 
ta tion de nos ré sul tats les plus si gni fi ca tifs.

3

Des mo ti va tions per son nelles et
scien ti fiques à la base du che mi ‐
ne ment ana ly tique
La re cherche réa li sée est le ré sul tat de plu sieurs mo ti va tions d’ordres
per son nelles et scien ti fiques. Tout d’abord, il s’agis sait de ter mi ner un
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cycle uni ver si taire orien té de puis la troi sième année uni ver si taire (li‐ 
cence en géographie- aménagement du ter ri toire) sur la re cherche en
Géo gra phie du sport. De plus, le foot ball prend de puis plu sieurs an‐ 
nées une place très im por tante dans nos so cié tés contem po raines.
Un re gard cri tique sur la base des stra té gies du re cru te ment des
centres de for ma tion du foot ball fran çais qui ne cessent de se trans‐ 
for mer de puis le début des an nées 1970 était né ces saire. En effet, on
est passé de stra té gies spor tives à des stra té gies économico- 
sportives à par tir du début des an nées 1990. Ap por ter un avis et une
vi sion géo gra phique sur un sujet de so cié té, ob ser ver, com prendre et
ex pli quer les ob jec tifs des stra té gies spa tiales du re cru te ment mises
en place par les di ri geants des clubs s’ins crivent comme les axes ma‐ 
jeurs de notre re cherche. L’ana lyse des fu turs foot bal leurs pro fes‐ 
sion nels et des stra té gies spa tiales du re cru te ment des fu turs foot‐ 
bal leurs pro fes sion nels me nées par les clubs pro fes sion nels fran çais
consiste aussi à les re pla cer par exemple dans les dé bats et les dis‐ 
cus sions scien ti fiques. L’étude doit per mettre d’éclai rer les mé ca‐ 
nismes mé con nus des stra té gies du re cru te ment et d’ap por ter de
nou veaux élé ments de connais sances en Géo gra phie du sport. Enfin,
les mo ti va tions d’ordres scien ti fiques se jus ti fient aussi par l’ab sence
d’étude géo gra phique sur les stra té gies du re cru te ment des centres
de for ma tion du foot ball fran çais et donc nous sou hai tions ap por ter
une ana lyse géo gra phique sur ce sujet.

De l’éla bo ra tion d’une pro blé ma ‐
tique géo gra phique aux dif fi cul ‐
tés ren con trées au cours de mon
ana lyse
Au re gard des mo ti va tions, une pro blé ma tique géo gra phique a émer‐ 
gé sur un thème qui ap pa raît plus sou vent dans le champ du ma na ge‐ 
ment spor tif que dans le do maine de la géo gra phie. Au cours de
l’avan cée de nos re cherches, nous avons ainsi pu dé fi nir un cadre
d’étude qui nous a per mis pro gres si ve ment de dé li mi ter un rai son ne‐ 
ment et des axes d’ana lyses géo gra phiques ont per mis de poser et
dé fi nir la pro blé ma tique sui vante : Dans quelles me sures les stra té gies
du re cru te ment des centres de for ma tion du foot ball fran çais
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s’organisent- elles dans un mar ché foot bal lis tique concur ren tiel et
mon dia li sé régi par des contraintes ad mi nis tra tives et ter ri to riales éla‐ 
bo rées par les ins tances na tio nales et in ter na tio nales du foot ball ? Les
stra té gies du re cru te ment mises en place par les di ri geants des
centres de for ma tion du foot ball fran çais sont as so ciées de plus en
plus à des stra té gies éco no miques et réa li sées à des échelles géo gra‐ 
phiques plus ou moins larges.

Au cours de l’ana lyse, les ren contres avec de nom breux di ri geants de
centres de for ma tion ré par tis sur l’en semble du ter ri toire na tio nal (cf.
carte n°1) ont com plé té la re cherche. La hié rar chie et la di ver si té des
ac teurs im pli qués dans la mise en place des stra té gies du re cru te‐ 
ment amène à adap ter les tech niques de re cueil de don nées par rap‐ 
port aux dif fé rents ter rains. Le plus sou vent, les en tre tiens té lé pho‐ 
niques et les en tre tiens en pré sence ont per mis d’ob te nir des in for‐ 
ma tions pré cises sur les stra té gies du re cru te ment ce qui per met en‐ 
suite de les confron ter aux don nées trans mises par la Fé dé ra tion
Fran çaise de Foot ball et la Ligue Pro fes sion nelle de Foot ball (an nexe
1).

6

Les deux grandes ins tances du foot ball na tio nal ont trans mis des fi‐ 
chiers confi den tiels sur les dif fé rents joueurs pré sents dans les
centres de for ma tion fran çais entre 2002 et 2007. Au cune dif fi cul tés
n’ont été ren con trées pour ob te nir les dif fé rentes in for ma tions dis‐ 
po nibles au cours des mes an nées de re cherche. La car to gra phie est
un bon moyen de vi sua li ser les dif fé rences de stra té gies du re cru te‐ 
ment mises en place par les centres de for ma tion. Les sché mas de
syn thèse et les gra phiques cau saux re pré sen tant une réa li té com‐ 
plexe, com plètent aussi l’ana lyse.

7

Les ré sul tats les plus si gni fi ca tifs
L’ana lyse des par cours des joueurs re cru tés par les centres de for ma‐ 
tion du foot ball fran çais per met de dé fi nir une ty po lo gie des stra té‐ 
gies du re cru te ment dé ployées à l’échelle na tio nale mais aussi à
l’échelle in ter na tio nale (an nexe 2).
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Les ré gle men ta tions na tio nales et in ter na tio nales évo luent et
peuvent mo di fier par consé quent les stra té gies spa tiales du re cru te‐ 
ment des centres de for ma tion du foot ball fran çais. Les di ri geants des
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centres de for ma tion doivent faire face à une « ré gle men ta tion spa‐ 
tiale » pour dé tec ter des jeunes de moins de 15 ans qui in té gre ront à
l’âge de 15 ans leur centre de for ma tion. La ré gle men ta tion est mise
en place prin ci pa le ment afin d’évi ter des dé ra ci ne ments de jeunes
joueurs de moins de 15 ans. L’exis tence d’un es pace géo gra phique dé‐ 
li mi té ré gle men tant la dé tec tion et le re cru te ment a pour ob jec tif
d’évi ter des conflits entre les centres de for ma tion et de faire gran dir
et épa nouir le jeune joueur dans un es pace proche du do mi cile pa‐ 
ren tal. Selon la ca té go rie (1 ou 2), les res pon sables des centres de for‐ 
ma tion sont obli gés de res pec ter des zones préa la ble ment dé li mi tées
par la F.F.F. pour dé tec ter des jeunes joueurs. Les centres de for ma‐ 
tion de ca té go rie 1 peuvent re pé rer des jeunes joueurs dans un rayon
de 100 ki lo mètres par rap port à la lo ca li sa tion de leur club, ainsi que
dans la zone de leur ligue. Les centres de for ma tion de ca té go rie 2
peuvent dé tec ter des jeunes dans un rayon de 50 ki lo mètres par rap‐ 
port à la lo ca li sa tion de leur centre ainsi que dans la zone de leur dis‐ 
trict. Le nombre de centres de ca té go ries 1 et 2 évo lue sai son après
sai son. Nous avons uni que ment pris en compte les pé ri mètres de dé‐ 
tec tion pour la sai son 2004-2005. Les stra té gies spa tiales du re cru te‐ 
ment sont donc sou mis aux ré gle men ta tions spa tiales (an nexe 3).

En ana ly sant les der niers clubs ama teurs fré quen tés par les jeunes
joueurs re cru tés et évo luant dans les centres de for ma tion du foot ball
fran çais en 2004, on s’aper çoit que les di ri geants des centres
contournent les ré gle men ta tions spa tiales mises en place à l’échelle
na tio nale pour sé lec tion ner leurs jeunes joueurs. En 2004, 29 centres
de for ma tion sur 32 re crutent des joueurs en Ile- de-France. Troyes et
le P.S.G ar rivent en tête de ces clubs re cru teurs avec res pec ti ve ment
77,7 % et 74,7 % de joueurs fran ci liens. Les centres de Sedan (56,2 %),
du Havre (42,4 %), d’Amiens (41,6%), d’Auxerre (32,5 %), de Rennes
(27,6 %), de Mo na co (23,8 %) ou bien en core de Nantes (23,7 %) dé‐ 
montrent com bien les clubs re crutent de ma nière in ten sive en ré gion
pa ri sienne. En moyenne, les centres de for ma tion re crutent 23 % de
jeunes joueurs ama teurs évo luant en ré gion pa ri sienne en 2004 (an‐ 
nexe 4).
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L’Ile- de-France serait- il un « car re four stra té gique des re cru te ments
» ? Afin de ré pondre à cette ques tion, pour quoi ne pas com prendre
cette spé ci fi ci té comme une ap pli ca tion lo cale de l’in ter na tio na li sa‐ 
tion des foot bal leurs ? L’Ile- de-France de vien drait un nou vel es pace
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de re cru te ment en rai son de stra té gies vo lon taires mais aussi de pro‐ 
prié tés as so ciées à la po pu la tion de cette zone. Le dé ve lop pe ment de
plu sieurs élé ments ap pa raît in dis pen sable d’être évo qué pour ap pré‐ 
hen der cet es pace géo gra phique.

Les rai sons éco no miques : Les clubs re crutent en Ile- de-France parce
qu’ils réa lisent une éco no mie d’échelle. La ré gion pa ri sienne est très
bien des ser vie par les moyens de trans port (avion, TGV, au to route…),
ce qui per met aux di ri geants des centres de for ma tion fran çais de
pla cer l’es pace pa ri sien au cœur de leur stra té gie du re cru te ment ;

12

Les rai sons spor tives : il n’existe pas, contrai re ment aux autres
grandes ca pi tales eu ro péennes, plu sieurs grands clubs ca pables d’as‐ 
su rer un dé bou ché pour les joueurs, une ab sence to tale de concur‐ 
rence. Com pa rée à Londres qui dis pose d’une di zaine de clubs pro‐ 
fes sion nels, la ré gion pa ri sienne ne compte que deux clubs pro fes‐ 
sion nels : le Paris Saint- Germain et Cré teil qui pour ce der nier ne dis‐ 
pose pas de centre de for ma tion ;
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Les stra té gies spa tiales du re cru te ment des centres de for ma tion
fran çais conduisent à la ré vé la tion d’un « pro fil » de joueur très re‐ 
cher ché. Les joueurs de cou leur et les joueurs d’ori gine afri caine et
sud- américaine sont de puis une di zaine d’an nées très cour ti sés par
les re cru teurs des centres de for ma tion. Evo luant en Afrique ou en
France, de nom breux re cru teurs orientent leur re gard sur ces
joueurs. Ils re pré sentent un gage de réus site et ré pondent à des cri‐ 
tères de sé lec tion ex trê me ment poin tus fixés par les dif fé rents res‐ 
pon sables du re cru te ment des centres de for ma tion fran çais.
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L’ap pli ca tion des stra té gies du re cru te ment des centres à l’échelle na‐ 
tio nale met en lu mière des es paces géo gra phiques plus ou moins
convoi tés (an nexe 5). Selon les ré gle men ta tions spa tiales éla bo rées
par les ins tances du foot ball fran çais, les éco no mies d’échelle et le
pro fil de joueur re cher ché, les di ri geants des centres orientent leurs
stra té gies du re cru te ment sur des es paces géo gra phiques dé fi nis.
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A l’échelle in ter na tio nale, le choix de l’Afrique de l’Ouest par les
centres de for ma tion du foot ball fran çais ana ly sés ré vèle comme une
dé ter mi na tion des di ri geants fran çais d’être im plan tés et d’étendre
leur choix de joueurs sur le conti nent afri cain. Plus de la moi tié des
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centres fran çais dé ve loppent des stra té gies en Afrique de l’Ouest (an‐ 
nexe 6).

Tou te fois, tous les pays de cet es pace afri cain ne bé né fi cient pas de la
même at ten tion. Cer tains pays comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sé‐ 
né gal… dé gagent des liens très forts avec les clubs fran çais de puis
plu sieurs an nées. « Les joueurs afri cains sont re cru tés par les pays où
le cor don his to rique entre les pays co lo niaux et les ex- colonies sont
étroits. En fait, cette géo gra phie de mo bi li té des joueurs ré af firme
une vé ri table lo gique de trans fert qui s’ins crit dans le pro ces sus du
lien post- colonial entre les pays tels que le Por tu gal et l’An go la, la
France et la Côte d’Ivoire, ainsi que l’An gle terre et le Ni ge ria, le Ghana
et la Zam bie » (Boli, 1998, p. 2). Les liens his to riques sont l’un des élé‐ 
ments d’ex pli ca tion mais d’autres fac teurs sus citent l’at ten tion.

17

Les avan tages d’être im plan té en Afrique de l’Ouest sont nom breux
pour les centres de for ma tion fran çais. Les di ri geants fran çais et les
in ter mé diaires afri cains sou lignent les op por tu ni tés économico- 
sportives de s’ins tal ler en Afrique de l’Ouest. La mul ti pli ca tion des
centres eu ro péens im plan tés ces der nières an nées en Afrique de
l’Ouest confirme l’in té rêt des di ri geants des clubs pro fes sion nels de
foot ball pour cet es pace. Au re gard des stra té gies du re cru te ment sur
l’es pace afri cain, de nom breux res pon sables de centres fran çais es‐ 
timent que la proxi mi té avec les pou voirs po li tiques lo caux fa ci lite
leur im plan ta tion et leur dé ve lop pe ment. Les re la tions bi la té rales
entre leur club et les ins tances ad mi nis tra tives afri caines aident la
dif fu sion de l’image du club fran çais et per met d’éta blir des liens de
confiance. De nom breux di ri geants fran çais re con naissent qu’il est
aisé de dé ve lop per des stra té gies du re cru te ment ra pi de ment dans
les pays d’Afrique de l’Ouest. Les risques fi nan ciers sont donc mi ni mi‐ 
sés. L’im plan ta tion des clubs dans cer tains pays peut être un moyen
d’échanges bi la té raux. Les centres fran çais re crutent des jeunes
joueurs pro met teurs et les pays afri cains pro fitent des joueurs re cru‐ 
tés puis for més pour faire pro gres ser leur équipe na tio nale. Un autre
fac teur ex plique le choix des pays d’Afrique de l’Ouest à l’échelle
mon diale. Il s’agit de l’abon dance d’une po pu la tion mas cu line, jeune
et in ves tie par la pra tique foot bal lis tique. Mal gré des in fra struc tures
d’en traî ne ment de moyenne voire de faible qua li té, l’en ga ge ment des
jeunes pour le foot ball est ré gu lier et sou te nu.
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Bale J., Ma guire J., dir. (1994). The Glo bal
Sports Arena: Ath le tic Ta lent Mi gra tion
in an In ter de pen dant World. Lon don:
Frank Cass, XII-289 p. ISBN: 0-7146-
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Boli C. (1998). Les foot bal leurs afri cains
en An gle terre : l’autre re gard sur l’in su‐ 
la ri té du foot ball an glais. Uni ver si té De
Mont fort, Lei ces ter. Mots plu riels, n° 6,
5 p.

L’ana lyse des stra té gies spa tiales vient com plé ter cer tains tra vaux,
par exemple ceux de Raf faele Poli sur la place des joueurs afri cains
dans les stra té gies éco no miques des clubs pro fes sion nels.
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Chaque centre de for ma tion fran çais dis pose de leurs propres stra té‐ 
gies du re cru te ment dé ve lop pées en France et à l’étran ger. La
concep tion d’un mo dèle re pré sen tant les deux prin ci paux types d’ac‐ 
tions dé ve lop pées à l’échelle na tio nale (an nexe 7). Il existe une va rié té
de po si tions entre ces deux types d’opé ra tions du re cru te ment des
centres fran çais. Les centres de for ma tion se livrent une vé ri table
concur rence pour re cru ter les meilleurs jeunes évo luant en France et
à l’étran ger comme les grandes en tre prises cherchent à re cru ter les
meilleurs in gé nieurs. Les di ri geants des centres éla borent des stra té‐ 
gies com plexes pour re pé rer et sé lec tion ner les meilleurs joueurs
évo luant dans un es pace géo gra phique dé li mi té.

20

Afin de conclure sur les dif fé rents ré sul tats ob te nus, cette re cherche
a per mis de contri buer à une meilleure connais sance du fonc tion ne‐ 
ment des stra té gies spa tiales du re cru te ment des centres de for ma‐ 
tion du foot ball fran çais et leur im por tance dans le sys tème pro duc tif
des foot bal leurs pro fes sion nels. Mon tra vail de re cherche a per mis de
dé ce ler les dys fonc tion ne ments et les amé lio ra tions pos sibles aux
dif fé rentes stra té gies du re cru te ment étu diées aux bé né fices des ins‐ 
tances fé dé rales, des clubs fran çais et eu ro péens et des spé cia listes
du re cru te ment. Cette re cherche uni ver si taire peut être à la base de
nou velles dé ci sions et ouvre aussi de nou veaux ques tion ne ments.
Ana ly ser la géo gra phie des li cen ciés, la place de l’Etat et des fé dé ra‐ 
tions spor tives dans le sport pro fes sion nel dans les pro chaines an‐ 
nées, les consé quences des nou velles ré gle men ta tions na tio nales et
in ter na tio nales sur les stra té gies dé ve lop pées par les clubs fran çais et
eu ro péens peuvent être quelques exemples de nou velles pistes de re‐ 
cherche.
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An nexe 1
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An nexe 2
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An nexe 3
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An nexe 4
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An nexe 5
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An nexe 7

Français
L’ana lyse géo gra phique des stra té gies spa tiales du re cru te ment des centres
de for ma tion du foot ball fran çais per met de dé fi nir de nou velles ré flexions
et ques tion ne ments. Le che mi ne ment de cette re cherche ré vèle les prin ci‐ 
pales étapes qui ont conduites à la mise en lu mière des prin ci paux ré sul tats.
Les mo ti va tions per son nelles et scien ti fiques, l’éla bo ra tion de la pro blé ma‐ 
tique, les dif fi cul tés ren con trées au cours de l’ana lyse et les ré sul tats les
plus si gni fi ca tifs consti tuent le « corps » de cette thèse. Les ré sul tats ob te‐ 
nus per mettent de dres ser une ty po lo gie des stra té gies spa tiales du re cru‐ 
te ment, for ma li ser des dy na miques sur la base de don nées confi den tielles,
mettre en évi dence des spé ci fi ci tés géo gra phiques et res ti tuer et re pré sen‐ 
ter des phé no mènes com plexes. Enfin, le fonc tion ne ment des stra té gies
spa tiales du re cru te ment ap porte un nou veau re gard sur le foot ball
contem po rain.
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English
The ana lysis geo graph ical of the spa tial strategies of the re cruit ment of the
train ing cen ters of the French foot ball al lowed us to define new re flec tions
and ques tion ings. The pro gress of our search re veals the main stages which
led to us to the brought to light of the main res ults. The per sonal and sci‐ 
entific mo tiv a tions, the elab or a tion of the prob lem, the dif fi culties met dur‐ 
ing the ana lysis and the most sig ni fic ant res ults con sti tute the "body" of our
work of thesis. The ob tained res ults allow to raise a ty po logy of the spa tial
strategies of the re cruit ment, to form al ize dy nam ics on the basis of con fid‐ 
en tial data, to bring to light geo graph ical spe cificit ies and to re store and to
rep res ent com plex phe nom ena. Fi nally, the func tion ing of the spa tial
strategies of the re cruit ment bring a new glance on the con tem por ary foot‐ 
ball.
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