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Introduction
Un objet d’étude original en sciences sociales
L’ « esprit club »
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Conclusion

In tro duc tion
S’in ter ro ger sur les pra tiques spor tives ru rales n’est pas le fruit du
ha sard. Cette re cherche pos sède une si gni fi ca tion an crée dans une
his toire uni ver si taire et per son nelle.

1

Per son nelle, puisque les ex pé riences bio gra phiques pas sées sont sans
doute à l’ori gine de cette envie d’ins crire nos tra vaux de re cherche au
sein de cet es pace. En effet, cette pro duc tion se situe dans un riche
par cours en tant que pra ti quant spor tif dont l’en ga ge ment nous a
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conduit dans de nom breuses as so cia tions spor tives im plan tées dans
dif fé rents es paces, tan tôt à la ville, tan tôt à la cam pagne. Le lien noué
avec les clubs spor tifs s’est per pé tué tout en se mo di fiant, pas sant de
simple pra tique à objet d’étude.

Uni ver si taire, puisque la re cherche dé coule de dif fé rents tra vaux de
mé moire de Mas ter « Sport et So cié té », concer nant plus glo ba le‐ 
ment l’étude des loi sirs en mi lieu rural. Mal gré leurs la cunes évi‐ 
dentes, ces tra vaux an té rieurs, pa ral lè le ment à la lec ture et à l’in té‐ 
rio ri sa tion des tra vaux de la so cio lo gie ru rale (Men dras, 1967, 1992 ;
Her vieu, 1996 ; Perrier- Cornet, 2002 ; Dibie, 2006), qui font état de
l’évo lu tion de la so cié té ru rale et de sa re com po si tion, ainsi que la
consi dé ra tion de Nor bert Elias sur le sport en tant que la bo ra toire du
so cial 1, nous avons pu éla bo rer un pro jet de re cherche en ayant la vo‐ 
lon té d’ana ly ser le sport à la cam pagne en l’as so ciant à une lec ture
plus glo bale et no tam ment celle de la re com po si tion de la so cié té ru‐ 
rale.

3

Pa ral lè le ment, cette re cherche s’ins crit dans le cadre d’une Conven‐ 
tion In dus trielle de For ma tion par la Re cherche (CIFRE) en par te na‐ 
riat avec la Mu tua li té So ciale Agri cole de Franche Comté 2 (MSA FC).
His to ri que ment, cette der nière de meure un ac teur ma jeur de la so‐ 
cié té ru rale à tra vers sa forte im pli ca tion au sein des ter ri toires ru‐ 
raux. La mise en place d’ac tions di verses en di rec tion de ses res sor‐ 
tis sants (les pro fes sion nels agri coles) mais plus gé né ra le ment de l’en‐ 
semble des ru raux lui confère une lé gi ti mi té im por tante dans le dé ve‐ 
lop pe ment local de ces ter ri toires. Par cette pré sence, la MSA pos‐ 
sède une par faite connais sance des pro blé ma tiques tou chant ac tuel‐ 
le ment l’en semble de cette so cié té. En Franche Comté, compte tenu
de la lo ca li sa tion géo gra phique de cer tains ter ri toires éloi gnés, une
des pré oc cu pa tions es sen tielles concerne l’af fai blis se ment, l’ef fri te‐ 
ment des liens so ciaux pou vant en traî ner des si tua tions d’ex clu sion
so ciale, voire d’iso le ment, de cer taines po pu la tions. Ce ques tion ne‐ 
ment fai sait écho à l’émer gence de quelques ré flexions, outre celles
de la so cio lo gie cri tique du sport, sur la re mise en cause des ver tus,
dîtes, na tu rel le ment édu ca tives et in té gra tives du sport.

4

Fort jus te ment, il de ve nait in té res sant de ques tion ner le monde spor‐ 
tif rural sous la forme d’une ana lyse des pro ces sus de struc tu ra tion /
re lé ga tion, d’in té gra tion / ex clu sion en jeu dans ces as so cia tions.
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Un objet d’étude ori gi nal en
sciences so ciales
D’un point de vue mé tho do lo gique, dans un souci de gé né ra li sa tion et
la plu ra li té des so cié tés ru rales étant en ten du, la ques tion de la lo ca‐ 
li sa tion de la re cherche se posa dès les pré mices, tout comme celle
de l’échelle d’ana lyse. Par cette col la bo ra tion avec la MSA FC, la re‐ 
cherche se li mi ta à la ré gion Franche- Comté, aux ca rac té ris tiques ru‐ 
rales avé rées, où dans un souci de re pré sen ta ti vi té, cinq scènes
socio- locales 3 furent ob ser vées. Le choix de ces vil lages dé cou lant de
la construc tion d’une ty po lo gie des com munes ru rales en tre croi sant
dif fé rents in di ca teurs 4.

6

A l’ex cep tion des tra vaux de Ni co las Re na hy (2001, 2006) et de Jean- 
Michel Faure (1999), mon trant bien les rap ports par ti cu liers qu’en tre‐ 
tiennent les classes po pu laires avec leur sport pré fé ré, le foot ball,
dans le main tien d’une « ho no ra bi li té po pu laire me na cée » et la
construc tion d’une vie so ciale ru rale, la lit té ra ture en so cio lo gie du
sport rural est qua si ment in exis tante. Donc, dès le dé part, la base
théo rique et em pi rique de meu rait re la ti ve ment vierge. Pour ten ter
d’y re mé dier, trois grandes étapes ont per mis de ré col ter une grande
quan ti té de don nées :

7

Une dé marche quan ti ta tive avec le pas sage de trois cent trente trois ques ‐
tion naires au près de spor tifs des clubs des vil lages étu diés et dont l’am bi tion
pre mière était de consti tuer une base de don nées suf fi sam ment large
concer nant le sport à la cam pagne. Dans cette op tique, plus de quatre vingt
ques tions furent po sées sur des thèmes di vers et va riés.
Une dé marche de type qua li ta tif avec la réa li sa tion d’une qua ran taine d’en ‐
tre tiens semi- directifs parmi ces mêmes spor tifs ru raux ainsi que parmi
d’autres ac teurs du sport local. En tre tiens re trans cris in té gra le ment et ana ly ‐
sés sous forme lon gi tu di nale et trans ver sale selon la mé thode de sa tu ra tion
de va riable.
Pa ral lè le ment à ces deux phases, une ob ser va tion par ti ci pante a été réa li sée
au sein d’un club de foot ball d’un de nos ter rains de re cherche, pen dant plus
de quatre ans.

De la sorte, à par tir d’une pos ture in duc tive, nous avons conduit un
rai son ne ment so cio lo gique qui, par tant de notre ter rain – les as so cia‐
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tions spor tives ru rales –, a évo lué à par tir d’une inter- relation entre
l’em pi rie et la théo rie à chaque étape du tra vail pour faire émer ger
une théo rie en ra ci née ou an crée (Gla ser, Strauss, 1967 ; Strauss, Cor‐ 
bin, 2004) dans la réa li té so ciale du champ d’étude, si bien que l’objet
de re cherche s’est peu à peu af fi né.

En effet, la pre mière in tui tion et les hy po thèses qui en dé cou lèrent
étaient cen trées sur un axe d’ana lyse tour nant au tour des ques tions
iden ti taires et de la ter ri to ria li sa tion, en rap port no tam ment avec une
seg men ta tion des dif fé rents types d’es paces ru raux 5. Les pre mières
ob ser va tions et l’ana lyse ri gou reuse des don nées quan ti ta tives à par‐ 
tir de tris à plat et de tris croi sés à l’aide du lo gi ciel Sphinx ont servi
de phase ex plo ra toire. Or, seule une faible quan ti té de ré sul tats de‐ 
meu rait si gni fi ca tifs 6. Ainsi, confron té à ces pre miers ré sul tats, l’axe
d’ana lyse ini tial condui sait dans une im passe. Il était donc né ces saire
de ré orien ter la re cherche sur un autre angle, qui lui, ap pa rais sait
beau coup plus per ti nent au re gard de ces pre miers ré sul tats.

9

Dès lors, il de ve nait im por tant de re tra vailler théo ri que ment notre
angle d’ana lyse qui per met tait d’ap pré hen der l’in té gra li té des formes
d’or ga ni sa tions ; celles d’as so cia tions spor tives ru rales in sé rées au
sein d’un es pace local plus vaste à tra vers un dense ré seau
d’échanges. La pers pec tive adop tée pre nait alors sa source dans la
so cio lo gie for melle de Georg Sim mel où « il s’agit d’abord d’étu dier
une série de formes de vie col lec tive, d’uni fi ca tions et d’in fluences ré ci‐ 
proques des in di vi dus. 7 » Notre re gard s’est donc porté sur ces
échanges pre nant la forme de liens, d’in ter ac tions so ciales tis sées
dans et/ou à par tir des as so cia tions spor tives ru rales.

10

Dans une ac cep ta tion gé né rale, le lien so cial pour rait être dé fi ni
comme un en semble de forces (ana ly sant des rap ports) ou de ca rac‐ 
té ris tiques (dé cri vant des traits) ou des mé ca nismes (étu diant les in‐ 
ter ac tions) qui per mettent de re lier les in di vi dus entre eux et, si mul‐ 
ta né ment, de rat ta cher chaque in di vi du à une col lec ti vi té. Le lien so‐ 
cial dé crit le mode selon le quel un in di vi du in vente en même temps
qu’il re pro duit son in té gra tion dans les groupes aux quels il par ti cipe.

11

Or, nous ob ser vons une mon tée en puis sance des tra vaux trai tant de
cette pro blé ma tique et por tant es sen tiel le ment sur une im pres sion
de dé gra da tion, de dé com po si tion et d’af fai blis se ment de ces liens
(Far ru gia, 1993 ; Men dras, 2001). De plus, compte tenu du large
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champ sé man tique qui en toure le concept de lien so cial, de la fré‐ 
quence de son em ploi par le sens com mun, de sa dé fi ni tion dé li cate
et de la dif fi cul té de l’em ployer en tant que ca té go rie d’ana lyse (Bou‐ 
vier, 2005), la re cherche mé ri tait de pro cé der à une « re cons truc tion
concep tuelle » (Pas se ron, 1986) et de mo bi li ser plu tôt celui de «
connec ti vi té », plus riche et plus adap té à la com plexi té de notre
objet.

Nous en vi sa geons ce concept comme le pro duit de l’ac tion en tant
que re la tions in ter per son nelles in stables, dy na miques et ac tions ré ci‐ 
proques. En sciences so ciales, il de meure re la ti ve ment peu uti li sé si
bien que nous le mo bi li sons en l’ar ti cu lant au tour de trois di men sions
em prun tées à Ro gers Bru ba ker (2001) :

13

La « com mu na li té » dé note le par tage ou la pos ses sion avec au trui ou avec un
groupe d’in di vi dus, d’une ca rac té ris tique, d’un at tri but ou d’un en semble d’at ‐
tri buts com muns.
La « connexi té », deuxième di men sion de la connec ti vi té, re pré sente les at ‐
taches re la tion nelles qui lient les gens entre eux.
Mais ni l’une, ni l’autre de ces di men sions ne suf fit à en gen drer la « grou pa li té

», comme sen ti ment d’ap par te nir à un groupe par ti cu lier, li mi té, so li daire.

Pour au tant, d’autres concepts au raient pu être mo bi li sés, et no tam‐ 
ment dans le champ spor tif, celui de so cia bi li té, à par tir des quels les
tra vaux se contentent, le plus sou vent de dé crire la na ture des liens
so ciaux, mais laissent de côté l’ana lyse mi nu tieuse des mé ca nismes et
des étapes qui les sous- tendent : les so cia bi li tés sont sou vent dé‐ 
crites en tant qu’état de fait sans que soit abor dé leur pro ces sus de
construc tion 8. Or, les so cia bi li tés spor tives n’im pliquent pas né ces‐ 
sai re ment que les re la tions soient exemptes de ten sions et de conflits
que nous avions l’in ten tion d’ana ly ser à tra vers le concept de connec‐ 
ti vi té et de ses trois di men sions.

14

Ces der nières re pré sentent d’ailleurs les clés de la re cherche puis‐ 
qu’elles per mettent de prendre en compte les échelles ma cro so cio lo‐ 
giques mais aussi et sur tout micro et méso so cio lo giques. De plus,
elles au to risent éga le ment, non seule ment à en vi sa ger ces re la tions
comme des états de fait mais à ap pré hen der leurs mé ca nismes de
construc tion et de dé cons truc tion ; dès lors, nous pou vions en vi sa ger
aussi bien les « connec ti vi tés » que les « dé- connectivités ».

15
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Ainsi, cette dé marche in duc tive par la quelle les don nées em pi riques
ont servi de point de dé part au dé ve lop pe ment d’une théo rie sur un
phé no mène so cial, per met de conser ver le lien d’évi dence avec les
don nées de ter rain et de dé ve lop per une ana lyse per ti nente quant au
sport en mi lieu rural. Cette dé marche nous a donné l’oc ca sion de dé‐ 
ce ler les mé ca nismes sub tils d’in té gra tion et d’ex clu sion au sein des
as so cia tions spor tives à tra vers l’ana lyse de la dia lec tique connec ti vi‐ 
té / dé- connectivité.

16

Même s’il existe quelques ap proches, no tam ment psy cho lo giques
dans la lit té ra ture anglo- saxone (Funk, James, 2001 ; Brad bu ry, 2002 ;
Carr, 2009), in ter ro geant les modes de struc tu ra tion des re la tions in‐ 
ter per son nelles des groupes spor tifs, l’ob jec tif de notre re cherche est
de four nir un éclai rage nou veau sur un pan de la so cio lo gie du sport
peu ex ploi té jusqu’à pré sent et elle ap porte un éclai rage sur les zones
d’ombre pro ve nant des écrits exis tants en so cio lo gie du sport et en
so cio lo gie ru rale.

17

Dans une pers pec tive com pré hen sive, ce tra vail contri bue à éta blir
une théo rie des connec ti vi tés spor tives as so cia tives ru rales à par tir
de l’ob ser va tion, la des crip tion, la com pré hen sion et l’ex pli ca tion de
ces phé no mènes ob ser vés.

18

L’ « es prit club »
Tout d’abord, afin de poser le cadre gé né ral dans le quel s’in sèrent les
connec ti vi tés / dé- connectivités spor tives, nous avons ca rac té ri sé
les deux en ti tés, (les as so cia tions et les adhé rents) qui per mettent de
dé fi nir une confi gu ra tion par ti cu lière, au sens de Nor bert Elias 9.

19

Au centre de celle- ci, nous avons re pé ré des élé ments ob jec ti vables
per met tant de ca rac té ri ser l’ « es prit club », chaî non es sen tiel per‐ 
met tant de re lier ces deux en ti tés, et d’ap pré hen der la construc tion
et la dé cons truc tion des connec ti vi tés à par tir de ses trois di men‐ 
sions (« com mu na li té », « connexi té », « grou pa li té »).

20

En effet, à tra vers son iti né raire (de son en ga ge ment à son désen ga‐ 
ge ment) au sein du club, tout adhé rent ac quiert des dis po si tions, des
schèmes d’ac tion ou de per cep tion lui don nant l’oc ca sion d’in cor po‐ 
rer un en semble de ma nières de pen ser, de sen tir et d’agir, re la tif à
cet « es prit club ».

21
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C’est bien la di men sion ré fé rant à la « grou pa li té » - soit les ma nières
de pen ser la vie du groupe, le sen ti ment d’ap par te nir à un groupe
par ti cu lier, li mi té, so li daire - qui nous donne l’oc ca sion, ici, d’ap pré‐ 
hen der le concept de connec ti vi tés puisque la for ma tion de cet « es‐ 
prit club » se réa lise au tour d’une struc ture de re la tions so ciales entre
des in di vi dus ap par te nant à un même groupe gé né rant des normes
(par fois fluc tuantes) aux quelles cha cun peut se ré fé rer.

22

Par consé quent, lors des dif fé rentes tem po ra li tés spor tives et extra- 
sportives, l’in té rio ri sa tion et l’ap pro pria tion de l’ « es prit club » donne
l’oc ca sion aux ac teurs as so cia tifs d’in té grer un es prit de dis ci pline et
de dé ve lop per un at ta che ment au club à tra vers les dif fé rents codes
so ciaux, les com por te ments, les obli ga tions, les pra tiques, les ma‐ 
nières d’être et les va leurs qui per mettent aux in di vi dus de construire
des connec ti vi tés et/ou des dé- connectivités au sein de la confi gu ra‐ 
tion.

23

Même si les as so cia tions spor tives ru rales pos sèdent bien évi dem‐ 
ment leur propre « es prit club », il n’en de meure pas moins que dif fé‐ 
rents élé ments ob jec ti vables res sortent de notre re cherche et nous
per mettent d’en ap por ter une dé fi ni tion pré cise.

24

Une his toire

L’his toire consti tue un élé ment im por tant de l’ « es prit club » puis‐ 
qu’elle per met de faire prendre conscience aux adhé rents qu’ils s’ins‐ 
crivent dans une tra di tion forte, re mon tant par fois à plu sieurs gé né‐ 
ra tions. Son in té rio ri sa tion peut pas ser par la connais sance des dif fé‐ 
rentes étapes de l’his toire du club : les mo da li tés de créa tion de l’as‐
so cia tion, son dé ve lop pe ment (en termes or ga ni sa tion nel ou struc tu‐ 
rel) et son pal ma rès spor tif.

25

Des mar queurs iden ti taires
L’in té rio ri sa tion de cet « es prit club » passe par un pro ces sus d’iden ti‐ 
fi ca tion des adhé rents. Or, au sein de la confi gu ra tion, cet « es prit »
per met, d’un point de vue iden ti taire, de faire le lien entre l’in di vi duel
et le col lec tif parce qu’il se ma té ria lise par quelques fac teurs d’iden ti‐ 
fi ca tion aux quels les membres peuvent fa ci le ment se rat ta cher :

26
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Des cou leurs
Des ob jets propres au club puisque la pré sence de cer tains ob jets dans les lo ‐
caux du club est des ti née à main te nir la mé moire d’un « nous », au quel cha ‐
cun peut s’af fi lier et elle donne l’oc ca sion à cha cun des membres de pou voir
s’iden ti fier en s’ins cri vant dans la conti nui té de cette his toire.
Une chan son
Un lan gage par ti cu lier

Des va leurs

L’ « es prit club » se conforme éga le ment à un sys tème de va leurs qui
condense des ma nières de pen ser, d’agir, d’être. Ces va leurs sont ap‐ 
pe lées à orien ter l’ac tion des membres de l’as so cia tion, en fixant par‐ 
fois des ob jec tifs ou plus gé né ra le ment des idéaux. Ce pen dant, ces
va leurs ne sont ni fi gées une fois pour toute, ni im po sées de ma nière
au to ri taire par quelques in di vi dus, mais, au contraire, elles sont évo‐ 
lu tives et dé pendent du col lec tif.

27

Une bonne men ta li té. Tous les clubs spor tifs ru raux sou haitent, plus que
tout, dé ga ger une bonne image, qu’elle soit spor tive ou plus glo bale, en dé ‐
fen dant les va leurs de fair- play, de so li da ri té, de res pect, qui d’ailleurs se tra ‐
duisent plus ou moins réel le ment dans la pra tique.
Le club spor tif : une deuxième fa mille. En effet, la mé ta phore de la fa mille de ‐
meure très ré cur rente pour évo quer les as so cia tions spor tives ru rales. Pour
beau coup de spor tifs ru raux, celles- ci sont com pa rables à des grandes fa ‐
milles.
Une pra tique tour née vers le loi sir
La ru ra li té comme ca rac té ris tique ma jeure de l’ « es prit club » puis qu’un large
champ sé man tique gra vite au tour de cette no tion à tra vers tout un ima gi ‐
naire, au tour des ra cines cham pêtres, des tra di tions bu co liques, des pay ‐
sages, qui semble avoir été in té gré par les spor tif ru raux et par fois même re ‐
ven di qué.

L’es prit club mar qué par l’in ter con nais ‐
sance

Si cer tains au teurs, au pre mier rang des quels Henri Men dras (1967),
ont sou li gné l’évo lu tion et la perte d’in fluence de la so cié té d’in ter‐ 
con nais sance au sein de la ru ra li té, il sem ble rait tout de même que

28
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celle- ci sub siste en core au sein de quelques sphères so ciales, no tam‐ 
ment dans les as so cia tions spor tives. En effet, les com por te ments et
les at taches re la tion nelles semblent régis par cette in ter con nais sance
qui ap pa raît dès lors, comme une ca rac té ris tique es sen tielle de l’ «
es prit » de ces clubs. Cette ca rac té ris tique exerce éga le ment une in‐ 
fluence ré ci proque sur cer taines autres va leurs dé fen dues, comme la
so li da ri té ou la convi via li té.

Des com por te ments
Les ac ti vi tés co di fiées (ma nières de se dire bon jour) et ri tua li sée (3
mi- temps) de meurent d’im por tants vec teurs de struc tu ra tion tant
pour l’in di vi du que pour le col lec tif et ceux- ci cor res pondent à des
pi vots de la so cia bi li té spor tive ru rale. Ces com por te ments s’in sèrent
dans le « non- dit » de nos connec ti vi tés spor tives ru rales. Appel à la
par ti ci pa tion, ras su rant, lé gi ti mant et in té gra teur, il ins ti tue l’ordre du
col lec tif et ré sulte d’un mou ve ment in ces sant pro duit par des
construc tions so ciales qui, par le sup port de pra tiques cor po relles,
gé nèrent au ni veau des groupes ou des com mu nau tés, des moyens
d’af fir ma tion iden ti taire.

29 ème

Des connec ti vi tés spor tives ru ‐
rales dif fé ren ciées
Dans le pro lon ge ment, notre en quête em pi rique laisse en tre voir une
di ver si té des formes d’at ta che ment or ga ni sées par les as so cia tions
spor tives en mi lieu rural. L’in té rêt de notre re cherche est de mettre
en ordre ce conte nu em pi rique afin de cla ri fier et de pro po ser une
clas si fi ca tion des ces connec ti vi tés dif fé ren ciées. Pour cela, nous
avons donc réa li sé une construc tion idéal- typique pour rendre in tel‐ 
li gible la di ver si té de nos don nées et pour dé ce ler les ré gu la ri tés so‐ 
cio lo giques dans la construc tion so ciale des connec ti vi tés.

30

En mo bi li sant la théo rie des liens faibles de Mark Gra no vet ter (1973)
qui pro pose de me su rer la force et l’in ten si té des liens sur la base de
quatre cri tères – la durée de la re la tion, l’in ten si té émo tion nelle, les
ser vices ré ci proques que se rendent les par te naires et la mul ti plexi té
de la liai son – trois ni veaux concen triques d’in ten si té de connec ti vi‐ 
tés spor tives ru rales se dis tinguent : in times, dis tan ciés et éloi gnés.

31
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Le pre mier ni veau, « in time », se ca rac té rise par un vécu com mun au
club très im por tant et une forte ré gu la ri té de ren contres, que ce soit
dans le cadre du club ou à l’ex té rieur de ce cadre. Le ni veau d’in ter‐ 
con nais sance de meure très élevé et ce type de re la tions se rap proche
des liens fra ter nels où le club est par fois consi dé ré comme une « se‐ 
conde fa mille ». Des at taches re la tion nelles peuvent être im por tées
dans la sphère spor tive alors que celles créées dans le club peuvent
être ex por tées dans d’autres do maines so ciaux. Le poids de ces
connec ti vi tés de meure im por tant dans la vie so ciale des spor tifs ru‐ 
raux dont le club ac ca pare, par fois, tous les in té rêts.
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Le ni veau in ter mé diaire, « dis tan cié », tra duit une in ten si té re la tion‐ 
nelle moyenne entre les membres du club. Ici, l’effet de gé né ra tion
en traîne un ni veau d’in ter con nais sance entre les membres, plus
faible. De plus, contrai re ment à l’ideal type pré cé dent, le club consti‐ 
tue le cadre prin ci pal des ren contres entre les in di vi dus re liés par ce
type de re la tion et ne re pré sente donc pas le centre de leur vie so‐ 
ciale.
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Le troi sième type de connec ti vi tés spor tives ru rales, « éloi gnées »,
re pré sente le plus faible ni veau d’in ten si té re la tion nelle dans les clubs
puisque les rap ports res tent à un ni veau su per fi ciel ; ils se rap‐ 
prochent de simples prin cipes d’usage de cour toi sie.
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Pour au tant, au sein de ces as so cia tions, la réa li té de la vie so ciale
n’est pas aussi ca té go rique et si, au pre mier abord, la construc tion
d’idéaux–types passe par une ré duc tion de la com plexi té des lo giques
d’at ta che ment, les connec ti vi tés spor tives ru rales se dé clinent au
plu riel. C'est- à-dire que, même si chaque si tua tion so ciale de
connec ti vi té or ga ni sée est sin gu lière, ces lo giques os cil lent entre les
di vers mo dèles em prun tant les ca rac té ris tiques des uns et des autres.
Au sein d’un même club, sui vant les groupes de pra ti quants, nous
pou vons re trou ver une com bi nai son par ti cu lière de mo dèles de
connec ti vi tés. Par consé quent, nos ré sul tats montrent que l’adhé sion
spor tive se ca rac té rise par la co exis tence de mul tiples formes d’en ga‐ 
ge ment as so cia tif 10 et de connec ti vi tés so cia le ment construites.
Nous par lons donc bien de connec ti vi tés spor tives dif fé ren ciées.
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Des dé- connectivités spor tives
ru rales
Par ailleurs, au re gard de la flui di té des connec ti vi tés qui sont noués
entre les in di vi dus, notre ana lyse de l’iti né raire des spor tifs ru raux au
sein de so cié té li quide (Bau man, 2006), montre que ces connec ti vi tés
sont en mou ve ment per pé tuel lais sant le droit au désen ga ge ment et à
la re lé ga tion au fron tière de l’ins ti tu tion spor tive.
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L’ana lyse des pro ces sus par les quels les in di vi dus se dé con nectent les
uns des autres au sein des clubs ru raux nous ren seignent sur ces lo‐ 
giques d’ex clu sion, et aussi sur les phases de mar gi na li sa tion, d’ex clu‐ 
sion douce, de rejet, etc.
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Dans notre der nier cha pitre, nous avons alors mis en évi dence les
dif fé rentes si tua tions qui fa vo risent le dé li te ment, l’ef fri te ment des
re la tions ainsi que l’émer gence de dé- connectivités pou vant conduire
à une forme d’ex clu sion des as so cia tions spor tives ru rales 11.
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Aussi, la pre mière étape de ce pro ces sus ré side en une non- 
intégration au sein des clubs où les adhé rents sont, dès le dé part, mis
à l’écart des groupes déjà éta blis. Les res pon sa bi li tés sont par ta gées
entre les mar gi naux et les éta blis. Outre les contraintes (fa mi liales,
pro fes sion nelles, sco laires, spor tives, de santé ou de multi- adhésions
as so cia tives) qui peuvent s’abattre sur eux, les pre miers ne peuvent
avoir ni la vo lon té et ni la ma nière pour s’in té grer. Quant aux se conds,
ils peuvent per ce voir d’un mau vais œil l’in té gra tion de nou veaux
membres dans leur groupe.
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En suite, après avoir fran chi cette étape d’in té gra tion, des fac teurs
peuvent in fluen cer l’ap pa ri tion de dé- connectivités, si gna lant une di‐ 
mi nu tion du degré d’in ten si té des re la tions entre les membres. Des
re la tions in di vi duelles qui se dé litent suite à un chan ge ment de sta tut
dans le club, un désen ga ge ment pro gres sif vis- à-vis du club, un
manque de co hé sion dans les groupes, un « es prit club » qui évo lue et
le cloi son ne ment des spor tifs au sein de groupes par ti cu liers, consti‐ 
tuent des dé ter mi nants à la for ma tion de ces dé- connectivités.
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A un degré su pé rieur, des ten sions et des conflits, lors des dis cus‐ 
sions de 3  mi- temps, et à la suite de pro blèmes ma jeurs, comme

41
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par exemple le fait de voler de l’ar gent dans la caisse du club, peuvent
ma té ria li ser ces dé- connectivités en traî nant des mises à l’écart et
par fois, une re lé ga tion des clubs.

De plus, la pré sence des femmes exercent un rôle im por tant dans
l’émer gence de ces dé- connectivités. Dans un pre mier temps, la ré‐ 
par ti tion des tâches au sein des clubs dits mas cu lins tend à mon trer
une forme de dis cri mi na tion par les hommes à l’égard des femmes ;
elles semblent confi nées à des rôles in grats. Du rant les dif fé rentes
tem po ra li tés, cer taines d’entre- elles peuvent se sen tir ex ploi tées et,
alors, des dé- connectivités peuvent ap pa raître. Dans un deuxième
temps, leur pré sence peut exer cer une in fluence sur la for ma tion /
dé for ma tion de couples au sein du club ce qui en traîne des conflits
entre les per sonnes concer nées. A par tir de là, nous as sis tons à un ef‐ 
fri te ment des connec ti vi tés lorsque les membres ou tre passent ces
évè ne ments. Dans le cas contraire, une vé ri table rup ture des contacts
peut émer ger, mar quant la nais sance de dé- connectivités entre les
pro ta go nistes.
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Les connec ti vi tés peuvent éga le ment être mises (tem po rai re ment) à
l’écart, suite à dif fé rentes contraintes, in di vi duelles, pro fes sion nelles
ou spor tives.
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En fin de cycle, nous dis tin guons aussi, quelques fois, une ex clu sion
as so cia tive plus ou moins for melle, de cer tains membres de ve nus in‐ 
dé si rables. Elle a pour consé quence la rup ture im mé diate des
connec ti vi tés spor tives puisque les ex clus perdent ins tan ta né ment
leur sen ti ment d’ap par te nance au col lec tif du club.
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Pour au tant, à pos té rio ri, ces dé- connectivités ne re pré sentent pas
sys té ma ti que ment une rup ture dé fi ni tive des re la tions, puisque dans
cer tains cas, des at taches re la tion nelles peuvent sub sis ter.
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Conclu sion
Nous consi dé rons donc l’as so cia tion spor tive ru rale à la fois comme
une sphère de vie col lec tive et un grou pe ment or ga ni sé (ré fé rence à
la « grou pa li té ») qui met en re la tion des in di vi dus (ré fé rence à la «
connexi té ») venus pra ti quer la même ac ti vi té phy sique et spor tive ou
qui ont cette ac ti vi té pour in té rêt (ré fé rence à la « com mu na li té »).
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Ainsi, les com po santes et les ni veaux de re la tions entre les in di vi dus
au sein de l’ins ti tu tion spor tive sont mul tiples et com plexes. Ces fac‐ 
teurs par ti cipent donc à une mise en forme par ti cu lière et dif fé ren‐ 
ciée des connec ti vi tés / dé- connectivités spor tives ru rales qui
consti tuent de vé ri tables ré vé la teurs du pro ces sus d’in té gra tion
et/ou d’ex clu sion.
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1  C'est- à-dire que le sport se rait avant tout un jeu so cial avant d’être un jeu
spor tif.

2  La Mu tua li té So ciale Agri cole est le ré gime de pro tec tion so ciale du
monde agri cole et rural. En tre prise pri vée à mis sion de ser vice pu blic, la
MSA fonc tionne sous la forme d’un gui chet unique puis qu’elle mène des ac‐ 
tions dans les do maines de la santé (mé de cine du tra vail, pré ven tion des
risques pro fes sion nels, édu ca tion et pré ven tion de la santé, etc.), de la fa‐ 
mille (pres ta tions fa mi liales, aide au lo ge ment, RSA, etc.), de la re traite en
com plé ment de la pro tec tion so ciale lé gale.

3  C’est à dire « le pro duit de la ren contre entre, d’une part, des iden ti tés
so cio cul tu relles, des pra tiques so ciales et des styles de vie re la ti ve ment
fixés et, d’autre part, l’es pace de mise en œuvre des pra tiques, la si tua tion
par ti cu lière et les condi tions cir cons tan cielles dans les quelles les ha bi tus se
trouvent ins crits ». Voir : Bozon M., 1984, Vie quo ti dienne et rap ports so ciaux
dans une pe tite ville de pro vince ; la mise en scène des dif fé rences, Lyon, P.U.
de Lyon.

4  En nous ap puyant sur des don nées dis po nibles de l’Insee, nous avons pu
construire une ty po lo gie des com munes ru rales en en tre croi sant les in di ca‐ 
teurs sui vant : le nombre d’ha bi tant, la po la ri sa tion, la dis tance à la com‐ 
mune la plus fré quen tée, le ni veau d’équi pe ment es sen tiel et le nombre
d’équi pe ments spor tifs sur la com mune.

5  Le ques tion naire avait d’ailleurs été construit en ce sens.

6  En ré fé rence au test du Khi .

7  Sim mel G., So cio lo gie. Etudes sur les formes de la so cia li sa tion, P.U.F.,
coll. « So cio lo gies », 2010 (1908), p.81.

8  On peut re gret ter que la plu part des tra vaux sur le sujet ac cordent une
part trop im por tante à la pré sen ta tion des formes de so cia bi li té, sans né‐ 
ces sai re ment ef fec tuer un re tour mé tho do lo gique sur le concept même.

9  Le concept de confi gu ra tion peut se dé fi nir comme une si tua tion d’in ter‐ 
dé pen dance fonc tion nelle ; il tient les dé pen dances ré ci proques qui lient les
in di vi dus les uns aux autres. Au sein des si tua tions so ciales comme au sein
de l’as so cia tion spor tive par exemple, on ne peut ex pli quer les conduites, les
modes de pen sées à par tir des in di vi dus iso lés comme si cha cun for mait un
uni vers en soi ; les confi gu ra tions forment quelque chose de plus et de dif ‐

2



Le sport à la campagne

fé rent par rap port au simple ras sem ble ment d’in di vi dus. C’est un concept à
géo mé trie va riable qui s’ap plique aussi bien aux groupes res treints qu’aux
so cié tés. Pour plus de pré ci sion, voir : Elias N., Qu’est ce que la so cio lo gie ?,
La Tour d’Aigues, éd. de l’Aube, coll. « Agora », 1991 (1970).

10  Jacques Ion in dique que « tous nos tra vaux, mais éga le ment ceux issus
d’autres équipes de re cherche, ne font que sou li gner l’ex trême di ver si té des
formes de l’en ga ge ment contem po rain qu’il ne s’agit donc au cu ne ment de ré‐ 
duire sous forme unique ». Voir : Ion J., « Af fran chis se ments et en ga ge ments
per son nels », in Ion J. (dir.), L’en ga ge ment au plu riel, Saint- Etienne, Pu bli ca‐ 
tions de l’Uni ver si té de Saint- Etienne, 2001, p.23-45.

11  Cette dé marche re joint celle de Nor bert Elias lors de son ana lyse des lo‐ 
giques de l’ex clu sion au sein d’un quar tier lon do nien dont les mar gi naux
sont stig ma ti sés par les éta blis. Voir : Elias N., Scot son J., Lo giques de l’ex clu‐ 
sion. En quête au cœur des pro blèmes d’une com mu nau té, Paris, Fayard, 1997
(1965).
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Français
Au jourd’hui, la cam pagne n’est plus seule ment un lieu de pro duc tion agri‐
cole puisque de nou veaux usages, no tam ment ré créa tifs, ap pa raissent (Ur‐ 
bain, 2002 ; Perrier- Cornet 2002 ; Her vieu 2002). Ainsi, notre tra vail de
thèse porte sur les as so cia tions et leur rôle dans la re com po si tion de la
struc ture so ciale et spor tive de la so cié té ru rale en Franche- Comté, en ma‐ 
tière d’in té gra tion et/ou d’ex clu sion. Notre tra vail em pi rique, en tre croi sant
des phases quan ti ta tives et qua li ta tives, s’ap pa rente à une plon gée ana ly‐ 
tique dans la vie so ciale des clubs ru raux. Nous y ob ser vons les mé ca nismes
d’en ga ge ment et de désen ga ge ment des spor tifs en sui vant leur iti né raire au
sein des struc tures as so cia tives. Dans une ap proche mê lant l’in fluence des
si tua tions et des dis po si tions, notre étude se donne pour ob jec tif d’ana ly ser
les dif fé rentes mo da li tés de construc tion ou de dé cons truc tion des «
connec ti vi tés » dans et/ou à par tir des clubs spor tifs des vil lages ru raux.
Nous dé fi nis sons les connec ti vi tés selon trois di men sions : la « com mu na li té
», soit le par tage ou la pos ses sion d’un at tri but com mun, la « connexi té »,
comme les at taches re la tion nelles qui lient les in di vi dus entre eux et la «
grou pa li té », comme le sen ti ment d’ap par te nir à un groupe par ti cu lier, li mi‐ 
té, so li daire (Bru ba ker, 2001). Sans pour au tant écar ter les contraintes
macro- sociales, la construc tion plu rielle des connec ti vi tés spor tives as so‐ 
cia tives ré sulte de l’ins crip tion des in di vi dus au sein d’une « confi gu ra tion »
par ti cu lière (Elias, 1991), au centre de la quelle l’ « es prit club » joue un rôle
pré pon dé rant. En ce sens, les as so cia tions spor tives ru rales, à tra vers leurs
tem po ra li tés, spor tives et extra‐spor tives, exercent une in fluence dé ter mi‐ 
nante sur la struc tu ra tion des connec ti vi tés / dé‐connec ti vi tés. L’ar ti cu la‐ 
tion de lo giques in di vi duelles et col lec tives en traîne alors leur dif fé ren cia‐ 
tion et par fois même leur dé com po si tion. Notre re cherche sur ces connec‐ 
ti vi tés / dé- connectivités dif fé ren ciées per met, alors, de dé mon trer leur
rap port ré ci proque avec le pro ces sus d’in té gra tion et/ou d’ex clu sion et
d’éva luer la por tée struc tu rante et/ou re lé guante de la réa li té du sport à la
cam pagne.
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