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TEXT

Cet ar ticle cherche à ins crire la re con ver sion et la mo bi li té des di ri‐ 
geants spor tifs dans la com pré hen sion des trans for ma tions de l’or ga‐ 
ni sa tion du sport au Tchad en s’in té res sant aux ca rac té ris tiques, par‐ 
cours, po si tions, res sources et in té rêts des prin ci paux ac teurs des
ins ti tu tions spor tives dans leur re la tion avec les mondes po li tique et
éco no mique. En effet, l’or ga ni sa tion du sport au Tchad reste très
mar quée par la re con ver sion des di ri geants qui tra versent les fron‐ 
tières de l’éco no mique au spor tif, du po li tique au spor tif et du spor tif
au po li tique. Ces dé pla ce ments trans ver saux s’ac com pagnent d’une
autre forme de mo bi li té qui s’ob serve à l’in té rieur de l’es pace spor tif,
une sorte de no ma disme où des di ri geants passent d’une as so cia tion
spor tive à une autre.

1

Dans cet es pace du sport or ga ni sé, ce n’est pas la fron tière elle- même
qui per met d’ap pré hen der le fonc tion ne ment des ins ti tu tions spor‐
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tives, qu’elles soient pu bliques ou pri vées, mais plu tôt le pro ces sus
ayant contri bué à la struc tu ra tion de cet es pace (Del motte et Duez,
2016). Ainsi, si l’or ga ni sa tion spor tive, dé li mi tée par des fron tières
ins ti tu tion nelles, est tra ver sée par des in di vi dus ve nant d’autres es‐ 
paces so ciaux comme la po li tique, l’éco no mie ou l’armée, il existe des
pro prié tés spé ci fiques qui per mettent à ces in di vi dus d’in ves tir de
nou veaux es paces pour y ac qué rir des pro prié tés nou velles per met‐ 
tant d’ac croître leurs ca pi taux dans l’es pace d’ori gine.

C’est ainsi que notre ana lyse de l’es pace spor tif tcha dien mise, ré vèle
la po ro si té de son ca rac tère au mo ment de dé cou vrir la sorte d’en va‐ 
his se ment de cet es pace par des non spor tifs les quels, au nom de leur
en ga ge ment po li tique ou as so cia tif, contrôlent la ges tion du sport et
ac quièrent à tra vers cela des pro prié tés po li tiques, éco no miques et
sym bo liques re con ver tibles en ca pi taux dans leurs ter ri toires d’ori‐ 
gine. Cette tra ver sée des fron tières de l’es pace spor tif tcha dien s’ins‐ 
crit dans un contexte par ti cu lier lié à l’évo lu tion so cio his to rique de
l’or ga ni sa tion spor tive et à son fonc tion ne ment quo ti dien. Le sport
est éga le ment consi dé ré comme un enjeu de pou voir, une op por tu ni‐ 
té d’in té grer des groupes de pres sion et d’avoir une em prise sur l’État
perçu comme une source de pou voir. Le ser vice pu blic du sport
s’exé cute alors dans une sorte de mise en scène, une fa çade der rière
la quelle se cachent des croyances et des pra tiques d’ac teurs qui vont
à l’en contre du but at tri bué à l’ins ti tu tion spor tive et qui tra duisent la
réa li té de l’or ga ni sa tion du sport au Tchad.

3

Contexte so cio his to rique de l’or ‐
ga ni sa tion du sport au Tchad
Au Tchad comme dans la plu part des pays fran co phones d’Afrique,
l’or ga ni sa tion des ac ti vi tés phy siques et spor tives re lève es sen tiel le‐ 
ment de l’ac tion pu blique pi lo tée par le mi nis tère en charge des
sports et ses dif fé rents ser vices. Ce pen dant, cette ac tion pu blique
dans le do maine du sport va connaître des mo di fi ca tions lors de son
évo lu tion, étant donné la di ver si té des en jeux et des ac teurs en pré‐ 
sence. Quatre moments- clés marquent la trans for ma tion de l’or ga ni‐ 
sa tion du sport au Tchad :
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L’in tro duc tion des ac ti vi tés phy siques et spor tives du rant la pé riode co lo niale
(1920-1960) 1 sous forme d’édu ca tion phy sique et spor tive à l’école, mais éga ‐
le ment dans la for ma tion mi li taire. Le sport est alors contrô lé par les co lons
dans le but d’en ca drer, de for mer et d’in cul quer une dis ci pline aux peuples
in di gènes ;
La ten ta tive de rup ture avec l’hé ri tage co lo nial (1960-1975) : le sport doit
avant tout ser vir à af fir mer une cer taine iden ti té na tio nale né ces saire à la
construc tion d’un jeune État. Mais face au manque de res sources et de cadres
com pé tents, le pro jet ne réus sit pas ;
Le sport sous la dic ta ture (1982-1990) : cette pé riode est mar quée par le désir
des pou voirs pu blics d’uti li ser le sport afin de mo bi li ser les masses en fa veur
du parti unique au pou voir. Le sport est en ca dré es sen tiel le ment par des pra ‐
ti quants. Le contexte po li tique est mar qué par la ter reur, ce qui se tra duit
dans le do maine spor tif par un di ri gisme bru tal non mas qué. Pour tant, mal ‐
gré l’in suf fi sance des res sources ma té rielles, fi nan cières et hu maines, les dif ‐
fé rents ac teurs s’ac cordent à re con naître que cette ges tion était assez sa tis ‐
fai sante en ce sens qu’elle a en gen dré des ré sul tats spor tifs in dé niables. Tou ‐
te fois, une ré or ga ni sa tion du mou ve ment spor tif selon le mo dèle olym pique a
été opé rée du rant cette pé riode en 1986 ;
Le sport à l’ère « dé mo cra tique » (1990 à nos jours) : cette époque est mar ‐
quée par une aug men ta tion des as so cia tions spor tives grâce à la pro mo tion
des li ber tés as so cia tives. L’es pace spor tif s’ouvre à d’autres ac teurs non spor ‐
tifs comme les po li ti ciens 2, les en tre pre neurs et les mi li taires. Du rant cette
pé riode, les sub ven tions pu bliques sont aug men tées. Ce pen dant, le sport est
uti li sé à d’autres fins que celles spor tives par les dif fé rents ac teurs en vue de
sa tis faire leurs in té rêts col lec tifs ou in di vi duels.

Ce bref aper çu so cio his to rique per met de consta ter que les trans for‐ 
ma tions de l’or ga ni sa tion du sport au Tchad sont d’abord le fruit de
son his toire, avec no tam ment son hé ri tage co lo nial du fait de sa
struc tu ra tion et son fonc tion ne ment. En effet, le mo dèle du sport au
Tchad est cal qué sur le mo dèle fran çais, lui- même fondé sur des re la‐ 
tions contrac tuelles entre l’État et le mou ve ment spor tif. C’est ce que
constate Ni co las Ban cel dans une ana lyse so cio his to rique de la co lo‐ 
ni sa tion, lorsque, en croi sant l’évo lu tion des mou ve ments de jeu nesse
et des sports avec l’his toire po li tique des États afri cains co lo ni sés, il
ré vèle que le sport mo derne dans les ex- colonies est une sorte d’ac‐ 
cul tu ra tion, car basé es sen tiel le ment sur le mo dèle fran çais (Ban cel,
1999).
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Pour tant, il faut re con naître que ces re la tions contrac tuelles ont
connu des évo lu tions en France (Cal lède, 2000), ce qui n’est pas le cas
au Tchad ni plus gé né ra le ment dans les pays fran co phones d’Afrique,
où le mo dèle fran çais « a été ap pli qué in com plè te ment, c’est- à-dire
hors de sa lo gique, par bon nombre de gou ver nants de ces jeunes
États qui ont tenté, avec l’appui de l’État fran çais, de mettre en place
et de dé ve lop per […] une or ga ni sa tion du sport mo derne sur le mo‐
dèle de celui de l’an cienne mé tro pole » (Bou zoun gou la, 2012, p. 62).

6

Le mode de dé ve lop pe ment du sport en Afrique fran co phone ne tient
donc pas compte des réa li tés po li tiques, éco no miques et cultu relles
(Gouda et Kpa zaï, 2012). En effet, l’éva lua tion des po li tiques spor tives
en Afrique à tra vers l’exemple du Sé né gal montre que non seule ment
les fac teurs tech niques, hu mains, fi nan ciers, so ciaux et cultu rels sont
en in adé qua tion avec les struc tures exis tantes, mais que ces pays
sont af fec tés par des pro blèmes de santé pri maire, d’éco no mie, d’en‐ 
det te ment et de dé mo gra phie qui font que le dé ve lop pe ment du
sport n’y est pas une prio ri té (Loum, 2004). Cela ré con forte l’idée
selon la quelle le dé ve lop pe ment du sport dans les pays en voie de dé‐ 
ve lop pe ment ne se rait qu’un « mi rage » (Elame- Jackson, 1977).

7

En re vanche, même si dans le contexte mon dial de mu ta tion so cioé‐ 
co no mique, le mar ché du sport dans les pays d’Afrique fran co phone
est resté peu di ver si fié et sou vent sans lien avec la lo gique éco no‐ 
mique (Bou chet et Kaach, 2004), cer tains pays comme le Ca me roun
ont connu de ré cents chan ge ments. En effet, le ser vice pu blic a évo‐ 
lué dans ce pays en pas sant d’une ges tion di recte par l’État à une ges‐ 
tion né go ciée, une sorte de par te na riat entre l’État et les fé dé ra tions
spor tives na tio nales  : ces der nières ne jouent plus seule ment le rôle
d’exé cu tant mais peuvent né go cier avec l’État leur contrat dans le
cadre des dif fé rentes lois mises en place. En plus, les sta tuts des dif‐ 
fé rents ac teurs sont bien dé fi nis, ce qui li mite les conflits d’in té rêts
(Di kou mé et Be kom bo Jabea, 2016).

8

Au Tchad, avec la ré or ga ni sa tion du mou ve ment spor tif en 1986, l’État
a dé lé gué une par tie de ses pré ro ga tives aux fé dé ra tions spor tives
na tio nales. Afin de faire face au manque de res sources, ces der nières
vont faire appel à de bonnes vo lon tés pour se faire aider dans la pro‐ 
mou voir du sport de leur res sort. Cette op por tu ni té per met ainsi à
des ac teurs non spor tifs, ve nant d’autres do maines comme la po li‐
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tique, l’éco no mie et l’armée, d’in té grer l’es pace spor tif pour contri‐
buer à le gérer, et la plu part d’entre eux vont même finir par prendre
le contrôle des fé dé ra tions spor tives na tio nales en tant que di ri geants
bé né voles. Ils vont ac qué rir dans le sport ce qu’ils ne peuvent ob te nir
dans leurs ac ti vi tés pro fes sion nelles  : un ca pi tal de sym pa thie qui
trans cende –  au moins en ap pa rence  – les dis cri mi na tions so ciales,
mais éga le ment, grâce à la no to rié té ac quise, une op por tu ni té de par‐ 
ti ci per à l’ac tion pu blique en in té grant de puis sants lob bies ou des ré‐ 
seaux d’in té rêts.

Le tan dem État/fé dé ra tions spor tives, qui doit dé sor mais gérer le
sport dans un cadre par te na rial, va ainsi se re trou ver très vite pour‐ 
fen du par deux lo giques ins ti tu tion nelles dif fé rentes : une lo gique de
ser vice pu blic menée par l’État et une lo gique as so cia tive in car née
par les fé dé ra tions spor tives na tio nales. Pa ral lè le ment à ces lo giques
ins ti tu tion nelles se sont dé ve lop pées de part et d’autre des stra té gies
d’ac teurs liées à des in té rêts in di vi duels –  la re cherche de pro fits
éco no miques et po li tiques –, fai sant de l’es pace spor tif un lieu de né‐ 
go cia tion per ma nente entre les ac teurs pou vant abou tir à des ten‐ 
sions conflic tuelles. Il s’ins taure ainsi dans la mise en œuvre de l’ac‐ 
tion pu blique du sport une cer taine ins tru men ta li sa tion du sport par
les ac teurs dans le but de pour suivre des am bi tions qui dé passent le
do maine spor tif.

10

La mise en scène de l’ac tion pu ‐
blique du sport : dis cours, pos ‐
tures et pra tiques d’ac teurs
Dans la mise en œuvre de l’ac tion pu blique du sport au Tchad, les
rôles, les res pon sa bi li tés, les li mites dans les ac tions des dif fé rents
ac teurs ap pa raissent in suf fi sam ment « nor ma li sées ». En effet, le sec‐ 
teur du sport y est peu ré gle men té et peu contrai gnant. Seules l’or‐ 
don nance n 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 3 ré vi sée par l’or don nance
n 23/PR/2018 du 27  juin 2018 et la loi n 07-026-2007-12-18 PR du
18  dé cembre 2007 por tant sur la charte na tio nale du sport 4, sont
cen sées ré gu ler l’offre spor tive. Dès lors, l’uni vers du sport est consi‐ 
dé ré par beau coup de di ri geants spor tifs comme un monde qui n’est
pas assez struc tu ré, qui manque de contrôle, et dans le quel tout est

11
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per mis. Cet es pace est perçu comme un ter rain de jeu, un ter rain
d’amu se ment à l’image de ce que se rait la pra tique spor tive. Cette
per cep tion de l’es pace spor tif per met alors à des ac teurs non spor tifs
d’in té grer ce mi lieu en vue de par ti ci per à la ges tion du ser vice pu blic
du sport. Ainsi, il n’est pas rare de consta ter que cer tains di ri geants
spor tifs se re trouvent avec des res pon sa bi li tés à la fois au sein du
mou ve ment spor tif et dans des postes de di rec tion au sein du mi nis‐ 
tère en charge des sports. Cela leur confère une po si tion ambiguë où
ils sont en même temps juges et par tie lors de cer taines prises de dé‐
ci sions. C’est le cas par exemple d’un pré sident de fé dé ra tion qui est
si mul ta né ment à la tête de la di rec tion gé né rale des sports. Cette po‐ 
si tion lui donne une cer taine su pé rio ri té face au di rec teur des sports
de haut ni veau qui a pour tant la charge de gérer toutes les fé dé ra‐ 
tions spor tives na tio nales. Il y a aussi le cas d’un di rec teur du « sport
pour tous » 5 qui est éga le ment pré sident d’une as so cia tion du sport
de main tien et de la forme, ou en core celui d’un vice- président de fé‐ 
dé ra tion, membre de l’équipe di ri geante du Co mi té na tio nal olym‐ 
pique et en même temps co or don na teur de l’or gane char gé de gérer
les fonds pu blics al loués au dé ve lop pe ment du sport. Il s’ins taure
alors une sorte de conflit de com pé tences dans la ges tion du ser vice
pu blic lorsque la fron tière entre le pu blic et le privé de vient à ce point
po reuse.

La dy na mique de l’or ga ni sa tion
du sport au Tchad : de la po li tique
pu blique à la stra té gie des ac ‐
teurs
Dans la pré sente étude, il est ques tion de com prendre le fonc tion ne‐ 
ment réel de l’or ga ni sa tion du sport au Tchad, en ap puyant l’ana lyse
sur les stra té gies des dif fé rents ac teurs. Certes, plu sieurs études ont
déjà porté sur le sport en Afrique. Ainsi, le ser vice pu blic du sport en
Afrique fran co phone a été ana ly sé à tra vers les ins ti tu tions qui le
mettent en œuvre (Di kou mé, 2012), par le rôle qu’il peut jouer dans la
construc tion iden ti taire et ter ri to riale des pays afri cains (Au gus tin,
2010) ou en tant qu’un hé ri tage du passé co lo nial de ces pays (Bou‐
chet et Kaach, 2004). Ce pen dant, il a ra re ment été ques tion d’ana ly ser
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les ac teurs de l’or ga ni sa tion spor tive en Afrique. C’est pour quoi,
connaître les stra té gies des ac teurs qui animent les or ga ni sa tions
spor tives et ana ly ser de l’in té rieur les dif fé rents ré seaux, les mé ca‐ 
nismes de prise de dé ci sions et de dis tri bu tion du pou voir sont d’in‐ 
té res santes pistes de re cherches (Bou zoun gou la, 2012). Ac tuel le ment,
les ré fé rences en la ma tière sont es sen tiel le ment fran çaises.

En effet, dans la so cio lo gie du sport en France, des études se sont
déjà pen chées sur le rôle des ac teurs dans les or ga ni sa tions spor tives.
Aussi, il a été consta té que le rôle des ac teurs qui mettent en œuvre
l’or ga ni sa tion du sport peut être saisi à tra vers les trans for ma tions de
l’or ga ni sa tion spor tive par rap port à son évo lu tion so cio his to rique,
mais éga le ment par l’ob ser va tion des en jeux de pou voir et les lo‐ 
giques des dif fé rents ac teurs qui luttent pour son contrôle (De france,
2011). Ainsi, l’ana lyse de l’es pace po li tique local montre que l’en ga ge‐ 
ment as so cia tif des di ri geants n’est ni for tuit ni dés in té res sé : il s’agit
d’une porte d’en trée et d’un trem plin pour in té grer l’es pace po li tique
local et y ac qué rir de nou veaux pro fits (Koe bel, 2000) tout en per‐ 
met tant à ces nou veaux ac teurs non spor tifs du sport de ré in ves tir le
ca pi tal sym bo lique ainsi ac quis dans leur ac ti vi té pro fes sion nelle
(Gas pa ri ni, 2000). En ana ly sant la lo gique de l’en ga ge ment bé né vole
des di ri geants as so cia tifs, l’on constate éga le ment qu’il n’existe pas de
mo rale as so ciée au bé né vo lat mais plu tôt des re pré sen ta tions du bé‐ 
né vo lat liées à la tra jec toire so ciale des bé né voles (Wal ter,  2001).
Bour dieu es time à cet effet que «  toutes les ac tions ap pa rem ment
dés in té res sées ca che ront des in ten tions de maxi mi ser une forme
quel conque de pro fit  » (Bour dieu, 1984, p.  161). Car le dés in té res se‐ 
ment ne se rait qu’une idéo lo gie qu’il convien drait de mieux dis cer ner
afin de mettre en évi dence la re cherche d’un pro fit ma té riel caché ou
d’un pro fit sym bo lique (Bour dieu, 1979).

13

Gas pa ri ni consi dère que les pra tiques spor tives et de loi sir se sont
pro gres si ve ment ins ti tu tion na li sées. Il dé fi nit le pro ces sus d’ins ti tu‐ 
tion na li sa tion comme « d’une part la mise en place pro gres sive d’une
ins ti tu tion, son dé ve lop pe ment, la ma nière dont elle se réa lise dans
un ap pa reil et, d’autre part, le mode d’em prise et de fa çon nage qu’elle
exerce sur ses membres  » (Gas pa ri ni, 2007, p.  12). Ainsi, les ins ti tu‐ 
tions sont le ré sul tat non seule ment des struc tures for ma li sées mais
éga le ment de la mé moire des in di vi dus ayant contri bué à les mettre
en place. Le pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion se rait donc l’abou tis se‐
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ment de né go cia tions, de conflits entre les ac teurs dans la dé fi ni tion
des règles de fonc tion ne ment. Les lo giques des ac teurs du sport re‐ 
joignent d’autres in té rêts non spor tifs. Il pré cise que les concepts
d’ins ti tu tion et d’or ga ni sa tion sont uti li sés sou vent comme des sy no‐ 
nymes mais celui d’or ga ni sa tion est de plus en plus pri vi lé gié – en ré‐ 
fé rence à l’ana lyse stra té gique des or ga ni sa tions ins pi rée de Cro zier
et Fried berg (1977) – et s’im pose en so cio lo gie du sport.

Lorsque l’on s’in té resse de près aux ins ti tu tions pu bliques en charge
du sport au Tchad, on s’aper çoit que le mi nis tère des sports, qui est
censé sym bo li ser la puis sance pu blique de l’État et être ainsi le vé ri‐ 
table maître d’ou vrage de l’ac tion pu blique en ma tière de sport selon
un mo dèle bu reau cra tique, hié rar chi sé et ra tion nel au sens wé bé rien
du terme, montre cer taines li mites. Les règles for melles de viennent
in ef fi caces et laissent place à des pro ces sus in for mels dans la mise en
œuvre des po li tiques pu bliques, bri sant de facto la vi sion idyl lique de
l’État dans la dé li vrance des ser vices pu blics. La so cio lo gie des or ga‐ 
ni sa tions a mis en évi dence une forte hé té ro gé néi té des corps d’État
et des pro fes sion nels qui s’af frontent au tour des en jeux, des ob jec tifs
et des moyens. Les po li tiques pu bliques sont ainsi as su jet ties à des
ré seaux d’ac teurs, des groupes d’in té rêts ou des as so cia tions qui dé‐ 
fendent leurs avan tages ma té riels et/ou sym bo liques au dé tri ment de
l’in té rêt gé né ral (Las coumes et Le Galès, 2012).

15

Dès lors, la mise en œuvre du ser vice pu blic du sport se trans forme
en un es pace dy na mique d’ajus te ment et de né go cia tions au tour d’en‐ 
jeux, d’in té rêts et de stra té gies en fonc tion des po si tions d’ac teurs,
des ca té go ries de pen sées et des pra tiques quo ti diennes qu’il
convient d’in ter ro ger afin de mieux com prendre le fonc tion ne ment
réel de l’or ga ni sa tion spor tive au Tchad.

16

Mé tho do lo gie

Pour réa li ser cette étude qua li ta tive, l’ana lyse se fonde sur une double
ap proche : la so cio lo gie des or ga ni sa tions, par ti cu liè re ment celle dé‐
ve lop pée par Cro zier et Fried berg (1977) et Fried berg (1993) sur les
stra té gies des ac teurs et les en jeux de pou voir, et la so cio lo gie de
l’ac tion pu blique de Weber (1971) et de Las coumes et Le Gales (2012).
Tou te fois, consi dé rant que les stra té gies des ac teurs ne sont pas tou‐ 
jours éla bo rées de façon consciente, le re cours au néo- structuralisme
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de Bour dieu (1972 ; 1979 ; 1980) per met d’ins crire les stra té gies des ac‐ 
teurs dans des po si tions et dis po si tions d’ac teurs liées à leurs tra jec‐ 
toires. Quelques tech niques de col lecte de don nées ont été uti li sées :
la re cherche do cu men taire, les en tre tiens avec les prin ci paux ac teurs
de l’or ga ni sa tion du sport au Tchad, et l’ob ser va tion par ti ci pante.

La re cherche do cu men taire a servi dans la re cons ti tu tion de la struc‐ 
tu ra tion de l’or ga ni sa tion spor tive par une dé marche so cio his to rique
en ana ly sant les textes of fi ciels (lois, dé crets, rè gle ments), ce qui a
per mis d’éta blir les faits de façon dia chro nique et syn chro nique. Tou‐ 
te fois, il faut re con naître qu’au Tchad les pu bli ca tions liées au sport
sont ex trê me ment rares et les sta tis tiques of fi cielles n’existent tout
sim ple ment pas.
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Ces in for ma tions ont été com plé tées par des en tre tiens. Au total,
vingt en tre tiens semi- directifs ont été réa li sés avec neufs di ri geants
spor tifs, (sept pré si dents de fé dé ra tions sur les dix- neuf exis tants et
deux se cré taires gé né raux), six fonc tion naires du mi nis tère des
sports (deux di rec teurs gé né raux, deux di rec teurs des ser vices de
sports et deux agents) et cinq per sonnes res sources (deux an ciens
mi nistres des sports et trois fonc tion naires re trai tés). Ces en tre tiens
ont porté sur leur per cep tion de l’or ga ni sa tion du sport au Tchad, les
rap ports entre la po li tique et l’ad mi nis tra tion, leurs ex pé riences per‐ 
son nelles et les vécus quo ti diens. L’étude étant qua li ta tive, cet échan‐ 
tillon ne tient pas compte des pro por tions sta tis tiques mais pri vi lé gie
plu tôt la qua li té de l’in for ma tion. Ainsi, un ac cent est mis sur la di ver‐ 
si té des ac teurs et la sa tu ra tion de l’in for ma tion (Oli vier de Sar dan,
1995). Ces en tre tiens se sont dé rou lés en deux phases (de no‐ 
vembre 2016 à fé vrier 2017 et de jan vier à mars 2018) et ont été l’objet
d’une re trans crip tion in té grale et d’une ana lyse de conte nu sui vant
les thèmes abor dés. Ce pen dant, l’accès à cer taines in for ma tions sen‐ 
sibles a né ces si té une stricte ga ran tie d’ano ny mi sa tion des en tre tiens
vis- à-vis des per sonnes in ter ro gées. C’est pour quoi cer tains dé tails
pou vant ré vé ler l’iden ti té des per sonnes in ter ro gées ne sont pas
four nis.
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Nous avons éga le ment fait de l’ob ser va tion par ti ci pante en tant que
cadre du mi nis tère en charge des sports. Cette po si tion nous per met
de «  vivre de l’in té rieur  » la réa li té de l’or ga ni sa tion du sport au
Tchad, no tam ment en as sis tant à de nom breuses réunions et en étant
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im pli qués dans di vers pro jets menés par le mi nis tère des sports, tels
que les réunions liées aux pré pa ra tifs des états gé né raux des sports
de même que les ac ti vi tés re la tives à la po li tique na tio nale de jeu‐ 
nesse.

Ce sont ces di verses don nées col lec tées qui per mettent de pré sen ter
ici la po ro si té de l’es pace spor tif tcha dien à tra vers les pra tiques et
croyances d’ac teurs qui at testent du fonc tion ne ment réel de l’or ga ni‐ 
sa tion du sport au Tchad.

21

Pen ser l’État et le ser vice pu blic à
par tir du ha kou ma
Si la concep tion gé né rale du ser vice pu blic se rap porte à la dé li vrance
des biens pu blics par l’État et au fonc tion ne ment de l’ap pa reil éta‐ 
tique, on as siste à une construc tion lo cale des ré fé ren tiels liés à l’au‐
to ri té pu blique au Tchad. Ainsi, la no tion de l’État est sou vent pen sée
au tour de la re pré sen ta tion so ciale de ha kou ma 6, per çue comme la
qua li té de ceux qui exercent et dé tiennent le pou voir. Par rap port au
contexte so cio his to rique du pays tra ver sé par des guerres au tour du
pou voir, cette concep tion de l’État se rap porte sou vent à l’armée,
sym bole de la force, du pou voir et de la puis sance pu blique. Dans une
in tro duc tion au dos sier « Po li tique des corps ha billés. État, pou voir et
mé tiers de l'ordre en Afrique » 7, Ma rielle Debos et Joël Glas man sou‐ 
lignent que
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les corps ha billés "forment" l’État, non pas tel qu’il peut être sou hai té,
pro je té et re ven di qué par les po pu la tions, non pas tel qu’il est fan tas ‐
mé par les dé ve lop peurs et les ex perts in ter na tio naux sou cieux de
ré for mer le sec teur de la sé cu ri té et de "ren for cer les ca pa ci tés de
l’État", mais tel qu’il est vécu au quo ti dien (Debos et Glas man, 2012,
p. 23).

En effet, cette concep tion de l’au to ri té pu blique dé signe tout au tant
les groupes que les in di vi dus qui ont une in fluence sur le fonc tion ne‐
ment de l’État. Il ne s’agit pas de l’État en tant qu’une en ti té per çue au
sens oc ci den tal du terme 8, mais plu tôt comme un pro ces sus so cial
com plexe et vécu quo ti dien ne ment par ses fonc tion naires et ses usa‐ 
gers (Oli vier De Sar dan, 2004). Comme l’af firme Gon deu La di ba,
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une men ta li té en l’état de la tence vou drait que le pou voir ap par ‐
tienne aux groupes de ceux qui se sont bat tus pour l’avoir. Ils ont
droit à tout et sur tout. Ce sont eux qui consti tuent les groupes des
in tou chables, au- dessus de la loi et croient ré su mer à eux- mêmes
l’au to ri té pu blique, le ha kou ma (La di ba, 2013, p. 7).

Dans cette concep tion de l’État au sens de « ha kou ma », il ne s’agit
pas seule ment de la puis sance pu blique exer çant la do mi na tion lé gale
ra tion nelle au sens de Weber et qui cor res pond à l’en semble de l’ap‐ 
pa reil éta tique, mais éga le ment les groupes ou in di vi dus exer çant une
in fluence sur le ser vice pu blic. Dans ce contexte par ti cu lier, la fron‐ 
tière entre l’in di vi duel et l’ins ti tu tion nel est confuse, de même que les
li mites entre le privé et le pu blic. Les in di vi dus dotés de ce pou voir
passent d’un es pace so cial à un autre. La bu reau cra tie et ses règles
for melles, sa hié rar chie sont qua li fiées de « kat- kat sakit » 9, c'est- à-
dire sans une réelle im por tance et peuvent être fou lées au pied.
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Le ha kou ma se pré sente donc comme une sorte de doxa dé fi nie par
Bour dieu comme étant
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un point de vue par ti cu lier, le point de vue des do mi nants, qui se
pré sente et s’im pose comme point de vue uni ver sel ; le point de vue
de ceux qui do minent en do mi nant l’État et qui ont consti tué leur
point de vue en point de vue uni ver sel en fai sant l’État (Bour dieu,
1994, p. 129).

Ainsi, l’État se pré sente, au re gard des ac teurs, comme la prin ci pale
source de pou voir qu’il faut ac qué rir pour pré ser ver leurs in té rêts en
re joi gnant de puis sants lob bies qui contrôlent l’au to ri té pu blique.
Pour ac cé der à la ges tion de la chose pu blique ou pour pré ser ver
leurs in té rêts, les ac teurs mettent en place des stra té gies qui leur
per mettent d’in té grer des ré seaux ca pables de les pro té ger ou de les
his ser au plus haut ni veau.

26

Dans le do maine du sport, le mi li tan tisme po li tique – dans un parti –,
ou as so cia tif – dans une fé dé ra tion spor tive na tio nale –, est consi dé ré
comme une res source pour en trer dans le cercle de ceux qui gèrent
les af faires pu bliques et ainsi ob te nir une cer taine im mu ni té dans les
af faires, dans un État for te ment ca rac té ri sé par « la loi du plus fort ».
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Ga gner des pro mo tions et des
postes grâce au ca pi tal mi li tant
Le mi nis tère des sports, comme tous les autres ser vices pu blics, est
di ri gé par des agents de l’État. Mais cette éti quette à elle seule ne
per met pas sou vent d’ac cé der aux hautes fonc tions. Ainsi, beau coup
d’agents vont jouer « la carte de mi li tant » pour es pé rer ob te nir une
pro mo tion ou être ré com pen sés par un poste à res pon sa bi li tés. Il
s’agit de s’en ga ger ac ti ve ment dans le mi li tan tisme, le plus sou vent en
fa veur du parti au pou voir, et de re joindre le groupe des « ca ma rades
mi li tants » comme ils se dé si gnent. C’est pour quoi, la fonc tion de mi‐ 
nistre des sports est hau te ment po li tique et at tri buée à des mi li tants
avé rés du parti au pou voir, de même que les autres hautes res pon sa‐ 
bi li tés du mi nis tère : « C’est un mi nis tère qui sert à re mer cier les mi li‐ 
tants en ga gés du parti et ils viennent ici juste pour s’amu ser » 10. Le
ca pi tal mi li tant (Ma ton ti et Pou peau, 2004 11) peut ainsi être ré in ves ti
dans la conquête des postes de res pon sa bi li té au sein de l’ad mi nis tra‐ 
tion pu blique.

28

Le mi nis tère en charge des sports est in ves ti au jourd’hui par des di ri‐ 
geants qui ne sont pas des cadres du sport, et par fois même pas fonc‐ 
tion naires. Grâce à ce qu’ils dé si gnent ai sé ment comme le « pou voir
dis cré tion naire du chef de l’État  », ces agents sont nom més à des
postes des res pon sa bi li tés et par ti cipent à la ges tion de la chose pu‐ 
blique sans la moindre com pé tence pro fes sion nelle dans le do maine
consi dé ré. Cette réa li té s’ob serve un peu par tout dans les ad mi nis tra‐ 
tions des pays afri cains comme l’at teste Jean- Pierre Oli vier De Sar‐ 
dan :
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Les no mi na tions, les af fec ta tions, les pro mo tions, les mises au pla ‐
card suivent ainsi assez sys té ma ti que ment des lo giques de ré seau, de
pro tec tion in di vi dua li sée et de re dis tri bu tion qui n’ont que fort peu à
voir avec des pro fils de poste dû ment dé fi nis ou des cri tères de com ‐
pé tence. (Oli vier De Sar dan, 2004, p. 143).

De vant cette si tua tion où le po li tique prend le des sus sur l’ad mi nis‐ 
tra tif, on as siste à une cer taine (dé)pro fes sion na li sa tion des ser vices
de l’État par l’ap pau vris se ment des com pé tences d’une par tie des
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pro fes sion nels du sec teur. Les cadres de sport, ré si gnés, ne s’en
prennent qu’à eux- mêmes :

Si notre mi nis tère se re trouve ainsi fra gi li sé, c’est parce que nous, les
cadres du sec teur jeunesse- sport, n’avons pas su dé fendre notre sec ‐
teur. Nous n’avons pas un syn di cat fort ca pable de dé non cer cer ‐
taines pra tiques qui ne nous per mettent pas d’avan cer. (Ex trait d’en ‐
tre tien 12)

Ces pro pos tra duisent le ras- le-bol des fonc tion naires du mi nis tère
des sports qui vivent quo ti dien ne ment cette in gé rence de la po li tique
dans les af faires ad mi nis tra tives si bien qu’ils as sistent im puis sam‐ 
ment aux chan ge ments fré quents de mi nistres 13. Cette si tua tion se
tra duit dans la réa li té par une ab sence de pla ni fi ca tion du rable car les
ac ti vi tés sont liées aux in di vi dus qui les mettent en œuvre : « Le mi‐ 
nis tère est tous les temps en train de re voir les or ga ni grammes à
cause des chan ge ments de dé no mi na tion, de re voir les no mi na tions
aux postes de res pon sa bi li tés et quand un nou veau mi nistre ar rive,
c’est l’éter nel re com men ce ment » 14. Le mi nis tère se trouve ainsi pris
au piège par des in di vi dus qui se re layent in fi ni ment sans pour au tant
s’as su rer de l’ef fi ca ci té du ser vice pu blic des sports.
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Les pro fits éco no miques des di ri geants
spor tifs
Le sport au Tchad n’a pas en core réus si à in té grer le sec teur mar‐ 
chand. Il est resté dé pen dant es sen tiel le ment des sub ven tions pu‐ 
bliques ac cor dées par l’État. Le mi nis tère des sports fi nance la pré pa‐ 
ra tion des com pé ti tions na tio nales et in ter na tio nales de toutes les fé‐
dé ra tions spor tives na tio nales, prend en charge les dé pla ce ments, les
hé ber ge ments, la res tau ra tion et les primes lors des com pé ti tions. En
plus, l’État paie éga le ment les en traî neurs et les di rec teurs tech‐ 
niques. Ceci en traîne de co los sales sommes d’ar gent ver sées chaque
année par le tré sor pu blic aux fé dé ra tions. Pour cer tains res pon sables
du mi nis tère des sport, la sub ven tion va même au- delà de l’ar gent
versé aux fé dé ra tions :
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La sub ven tion, ce n’est pas que de l’ar gent. L’État met à la dis po si tion
des fé dé ra tions un per son nel tech nique, construit des in fra struc ‐
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tures spor tives pour la pra tique, fa ci lite les dé marches ad mi nis tra ‐
tives. C’est tout ça que moi j’ap pelle sub ven tion. (Ex trait d’en tre ‐
tien 15)

Ce pen dant, en l’ab sence de textes ré gle men tant l’oc troi et la ges tion
des sub ven tions pu bliques, l’uti li sa tion des fonds reste à la dis cré tion
des seuls pré si dents de fé dé ra tions, qui re çoivent, en plus de cela, des
sub ven tions des fé dé ra tions in ter na tio nales. Sou vent exer çant une
do mi na tion cha ris ma tique, les pré si dents des fé dé ra tions in carnent
leur as so cia tion et l’oc troi des sub ven tions est lié plus à leur per‐ 
sonne qu’à la fé dé ra tion qu’ils re pré sentent, ce qui leur donne toute
la ti tude pour pro fi ter fi nan ciè re ment des sub ven tions sans en rendre
compte à leur or ga ni sa tion. Face aux ten ta tives du mi nis tère des
sports de ré gle men ter le sec teur, cer tains di ri geants de fé dé ra tions
s’y op posent et pré fèrent le statu quo.
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Lorsque j’étais dans les af faires, j’ai ini tié un cer tain nombre de textes
qui, s’ils ve naient à être adop tés, de vraient nous évi ter toutes ces
confu sions aux quelles on fait face au jourd’hui. Mal heu reu se ment,
beau coup de di ri geants des fé dé ra tions na tio nales ne sont pas en ac ‐
cord avec ces dis po si tions qui les obli ge raient à re non cer à cer taines
de leurs pra tiques que je qua li fie rai de ma fieuses 16.

Une per sonne res source que nous avons in ter ro gée af firme que cer‐ 
tains pré si dents de fé dé ra tions in ves tissent dans le sport de l’ar gent
qu’ils ont ac quis de ma nière frau du leuse – de l’ar gent issu du dé tour‐ 
ne ment des de niers pu blics  – et qua li fie cet acte de «  blan chi ment
d’ar gent » 17.
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Pour tant, les di ri geants élus bé né voles des fé dé ra tions spor tives na‐ 
tio nales ac cusent plu tôt le mi nis tère des sports de ne pas rem plir sa
mis sion. Ils es timent que ce sont eux qui fi nancent le sport et
trouvent une oc cu pa tion à des jeunes dés œu vrés :
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Je dé pense mon ar gent mais je ne gagne rien du tout en contre par tie,
à part le plai sir de la pra tique spor tive. Mais je suis content de voir
ces jeunes que nous ré cu pé rons faire quelque chose de po si tif (Pré ‐
sident de fé dé ra tion).
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Ce pen dant, cer tains élus bé né voles re con naissent tout de même que
le sport contri bue à pro mou voir leur image, ce qui leur per met d’élar‐ 
gir leur car net d’adresses et ainsi pro fi ter de cer taines fa ci li tés dans
la conquête des mar chés pu blics.
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Par rap port à mon ac ti vi té pro fes sion nelle, je peux dire que le sport,
ça aide aussi. Par exemple, quand je viens pour ob te nir un mar ché
pu blic, je ne me pré sente pas en tant que chef de mon en tre prise,
mais je viens en tant que pré sident de la fé dé ra tion […] Comme on a
rem por té plu sieurs fois des mé dailles, les gens me re con naissent et
ça crée des liens. (Pré sident d’une fé dé ra tion spor tive)

Ainsi, à en croire ces pro pos, le sport offre une cer taine pos si bi li té de
pro mo tion à cer tains di ri geants de fé dé ra tions qui en pro fitent pour
al lier très vo lon tiers suc cès spor tifs et op por tu ni tés d’af faires en
étof fant leur car net d’adresses et en se construi sant de nou velles re‐ 
la tions éco no mi que ment fruc tueuses pour leur en tre prise pro fes‐ 
sion nelle. Le sport leur per met donc d’ac qué rir un ca pi tal sym bo lique
re con ver tible en pro fits éco no miques dans leur ac ti vi té pro fes sion‐ 
nelle.
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Essai de ca té go ri sa tion des di ri ‐
geants spor tifs tcha diens et lo ‐
giques d’ac tion
À l’égard à ce que nous avons pré sen té, une ty po lo gie des di ri geants
spor tifs fon dée sur les pre mières don nées em pi riques et l’ob ser va tion
de ter rain peut être éta blie pro vi soi re ment et pour ra être dé ve lop pée
ul té rieu re ment. Ainsi, il se dé gage trois types de di ri geants élus bé né‐ 
voles dans les fé dé ra tions spor tives na tio nales au Tchad. Il s’agit des
« opé ra teurs éco no miques », des « po li ti ciens » et des « pro fes sion‐ 
nels  » 18 du sport. À chaque ca té go rie cor res pond une cer taine lo‐ 
gique d’ac tion.
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Les « opé ra teurs éco no miques »

Ce sont en gé né ral des per sonnes qui ont leur propre en tre prise. Ils
entrent sou vent dans l’es pace spor tif dans le but de se faire connaître
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du grand pu blic et d’ac croître ainsi leur part de mar ché. Le sport leur
sert éga le ment de trem plin pour en trer dans le mi lieu po li tique et
ainsi in té grer des ré seaux afin de pré ser ver leurs in té rêts et faire
pros pé rer leurs af faires dans un en vi ron ne ment so cial où l’iso le ment
consti tue rait une me nace pour leurs ac ti vi tés éco no miques. Dans
cette ca té go rie se trouvent des en tre pre neurs du bâ ti ment, de l’im‐ 
mo bi lier et de l’import- export (cf. en ca dré 2).

Les « po li ti ciens »
Sou vent mi li tants en ga gés dans un parti po li tique, les « po li ti ciens »
viennent dans l’es pace spor tif en gé né ral dans le but d’ob te nir une
pro mo tion dans l’ad mi nis tra tion pu blique ou d’amé lio rer leur image
en vue de mieux se po si tion ner lors des échéances élec to rales
comme les lé gis la tives ou les com mu nales. C’est le cas de cer tains an‐ 
ciens mi nistres, de dé pu tés ou de maires. La plu part de ces di ri geants
spor tifs sont des mi li tants du parti au pou voir. Tou te fois, ils se dis‐ 
putent les élec tions lors des as sem blées élec tives des fé dé ra tions
spor tives, no tam ment celles qui «  fonc tionnent bien  » et at tirent le
pu blic comme la fé dé ra tion de hand ball ou celles qui ont de grands
bud gets à l’exemple de la fé dé ra tion tcha dienne de foot ball. Cette ca‐ 
té go rie de di ri geants bas cule fa ci le ment du mi nis tère en charge des
sports au mou ve ment spor tif et vice- versa.
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Les « pro fes sion nels » du sport
Ce sont des di ri geants qui consi dèrent le sport comme étant d’abord
une af faire de com pé tence car pour eux, «  il faut bien connaître le
sport pour le gérer  ». Sou vent à l’ori gine de la créa tion des fé dé ra‐ 
tions spor tives na tio nales, ce sont en gé né ral des fonc tion naires du
mi nis tère des sports qui s’en gagent bé né vo le ment dans les as so cia‐ 
tions spor tives, en es ti mant qu’il s’agit de leur do maine de com pé‐ 
tence. Ils es pèrent ainsi se construire une cer taine no to rié té re con‐ 
ver tible dans leurs ac ti vi tés pro fes sion nelles. Ce pen dant, cette ca té‐ 
go rie de di ri geants co ha bite dif fi ci le ment avec les deux pre mières, si
bien que l’on ob serve sou vent des « pro fes sion nels » du sport élus bé‐ 
né voles pas ser d’une fé dé ra tion à une autre. Ils pensent dé fendre une
cer taine éthique spor tive au nom de leur connais sance du mi lieu
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spor tif et dé noncent sou vent l’ins tru men ta li sa tion du sport par les
deux autres ca té go ries de di ri geants.

Tou te fois, de plus en plus, des di ri geants élus sont à la fois « opé ra‐
teurs éco no miques » et « po li ti ciens ». En effet, ils entrent dans l’es‐ 
pace spor tif en tant que chefs d’en tre prise d’abord, et ils se servent
en suite du sport comme pas se relle pour en trer dans le champ po li‐ 
tique. Le dé pas se ment des fron tières ins ti tu tion nelles de l’es pace
spor tif consti tue donc pour eux la clef de mo bi li té entre les es paces
so ciaux, le moyen d’at teindre leur fi na li té qui est d’en trer en po li‐ 
tique.
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Conclu sion
Cette étude de la po ro si té de l’es pace spor tif tcha dien est une contri‐ 
bu tion à l’ana lyse des fron tières ins ti tu tion nelles et des es paces so‐ 
ciaux, dans un contexte où l’ac tion pu blique du sport n’est plus seule‐ 
ment l’apa nage de l’État, mais qu’elle im plique dé sor mais des ac teurs
de plus en plus va riés et en in ter ac tion per ma nente avec les pou voirs
pu blics (Las coumes et Le Galès, 2012  ; Honta, 2010). Il est alors
consta té une trans for ma tion de l’or ga ni sa tion du sport au Tchad,
mar quée par l’ap pa ri tion d’une nou velle ca té go rie d’ac teurs issus des
mondes po li tique, éco no mique ou de l’armée. Le sec teur as so cia tif
spor tif, qui ap pa raît pour ces ac teurs comme un do maine pas suf fi‐ 
sam ment ré gle men té et non en com bré, leur offre l’op por tu ni té de se
frayer fa ci le ment un che min pou vant mener à d’autres ho ri zons. Cet
en va his se ment de l’es pace spor tif per met ainsi à ces nou veaux ac‐ 
teurs de peser sur les dé ci sions du mi nis tère des sports en se consti‐ 
tuant en groupes de pres sion, mais aussi d’ac qué rir des pro fits éco‐ 
no miques et/ou po li tiques.
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En re vanche, cette tra ver sée des fron tières de l’es pace spor tif n’est
pas ac ces sible à tout le monde  : elle reste tri bu taire d’un cer tain
nombre de pro prié tés in dis pen sables pour les ac teurs. Parmi ces pro‐ 
prié tés né ces saires au dé pas se ment des fron tières de l’es pace spor tif,
il a été mis en évi dence l’exis tence d’une croyance en la doxa de l’État
(le ha kou ma), le mi li tan tisme po li tique et l’en ga ge ment as so cia tif des
élus qui sont au tant de « pas se ports » qui fa ci litent la mo bi li té entre
les es paces so ciaux, per mettent aux ac teurs de se construire une
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tion est fré quem ment uti li sée par les ac teurs de l’es pace spor tif pour dé si‐ 
gner ceux qui mi litent ac ti ve ment au sein des par tis po li tiques.

3  C’est une or don nance qui régit le fonc tion ne ment des as so cia tions à but
non lu cra tif. Elle est l’équi valent en France de la loi 1901. Cette loi ne ga ran‐ 
tit pas une au to no mie pour les as so cia tions, puis qu’elle per met à l’État
d’exer cer un contrôle sur leurs ac ti vi tés.

4  La charte na tio nale du sport au Tchad pré cise un cer tain nombre de
textes qui doivent être adop tés pour com plé ter le cadre ré gle men taire des
ac ti vi tés phy siques et spor tives mais ces textes n’ont pas en core vu le jour,
ce qui laisse un vide ju ri dique.

5  « Le sport pour tous » dé cré té comme pro gramme n’est qu’une po li tique
de fa çade. Dans la réa li té, cette po li tique ne s’ob serve pas sur le ter rain et il
n’existe au cune me sure d’ac com pa gne ment pour sa mise en œuvre. Les pra‐ 
tiques se font de façon in for melle.

6  Ce terme est issu de l’arabe local, la langue la plus par lée du pays.

7  Il s’agit du titre de la revue Po li tique afri caine n 128 paru en 2012.

8  Cf. Cha bal, P., Daloz, J.-P., 1999, L'Afrique est par tie  ! Du désordre comme
ins tru ment po li tique, Paris, Eco no mi ca. Dans cet ou vrage, les au teurs re‐ 
mettent en cause l’exis tence d’un État en Afrique en se ba sant sur des ana‐ 
lyses em pi riques dans une pers pec tive com pa ra tiste, tout en se ré fé rant à
l’idée de l’État comme un idéal- type au sens wé bé rien du terme.

9  Ce terme issu de l’arabe parlé lo ca le ment au Tchad si gni fie lit té ra le ment
« rien que des pa piers ». C’est une ex pres sion qui sert à mi ni mi ser les dé ci‐ 
sions ad mi nis tra tives et ainsi lé gi ti mer les en torses quo ti diennes faites aux
règles for mel le ment éta blies.

10  Ex trait d’un en tre tien avec un an cien cadre du mi nis tère des sports en
re traite, dé cembre 2017.

11  Selon Fré dé rique Ma ton ti et Franck Pou peau, un ca pi tal mi li tant est une
res source qui s’ac quiert pour une bonne part dans le champ po li tique, qui
s’y va lo rise, mais aussi qui se re con ver tit ailleurs, en cas d’exit. Cf. « Le ca pi‐ 
tal mi li tant. Essai de dé fi ni tion », Actes de la re cherche en sciences so ciales,
n 155, 2004.

12  En tre tien avec le di rec teur gé né ral de l’Ins ti tut na tio nal de la jeu nesse et
des sports (INJS).

13  De dé cembre 1990 à mai 2018, le mi nis tère en charge des sports comp ta‐ 
bi lise 31 mi nistres, soit une durée moyenne de 9 mois par mi nistre de puis

o 
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presque 28 ans.

14  En tre tien avec un pré sident de fé dé ra tion en dé cembre 2016.

15  En tre tien de fé vrier 2017.

16  Ex trait d’un en tre tien en date de fé vrier 2017 avec un an cien mi nistre des
sports qui a créé son propre parti po li tique après son dé part du gou ver ne‐ 
ment et qui mi lite dé sor mais dans l’op po si tion.

17  En tre tien réa li sé en jan vier 2017.

18  Ces trois termes uti li sés pour dé si gner les types de di ri geants spor tifs
sont tirés du lan gage com mun. Ainsi, «  les po li ti ciens » sont des mi li tants
en ga gés des par tis po li tiques, « les opé ra teurs éco no miques » sont des en‐ 
tre pre neurs et « les pro fes sion nels du sport » sont des maîtres d’Édu ca tion
phy sique et spor tive (EPS), des conseillers et ins pec teurs d’EPS et des en‐ 
traî neurs pour la plu part fonc tion naires du mi nis tère des sports.

ABSTRACTS

Français
S’ins cri vant dans le cadre par te na rial d’une ac tion pu blique, l’or ga ni sa tion
du sport au Tchad est as su rée par les pou voirs pu blics et le mou ve ment as‐ 
so cia tif. Cette ges tion, sui vant deux lo giques dif fé rentes (lo gique du ser vice
pu blic et lo gique as so cia tive), reste très mar quée par la re con ver sion des di‐ 
ri geants as so cia tifs qui tra versent les fron tières de l’éco no mique au spor tif,
du po li tique au spor tif et du spor tif au po li tique. C’est pour quoi, après la re‐ 
struc tu ra tion du mou ve ment as so cia tif en 1986, de nou veaux di ri geants
issus des champs po li tique, éco no mique ou mi li taire sont ap pa rus. Aussi,
cette ana lyse de la po ro si té de l’es pace spor tif tcha dien vise à sai sir les
trans for ma tions de l’or ga ni sa tion spor tive à tra vers la mo bi li té des di ri‐ 
geants en quête de pro fits po li tiques, éco no miques et sym bo liques. Cet en‐ 
va his se ment de l’es pace spor tif par des non spor tifs, s’ac com pagne d’une
croyance en la doxa de l’État, consi dé ré comme une sorte de pou voir à
conqué rir et dont l’un des moyens consiste à in ves tir l’es pace spor tif.

English
The or gan iz a tion of sports in Chad is car ried out by pub lic au thor it ies and
as so ci at ive move ments, such- like a pub lic ac tion part ner ship. The logic of
these two dif fer ent man age ment ways is really marked by the trans form a‐ 
tion of as so ci at ive lead ers into sports man ager, or from eco nom ical fields
people to sports fields man agers, even people com ing from polit ical to
sports or vice versa. Thus, an ap pear ance of new lead ers from polit ical, eco‐ 
nomic and mil it ary fields is out com ing. This ana lysis calls this phe nom ena
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“poros ity” by ap ply ing it to the sports field in Chad. Our paper claims to
show how power is sur round ing the sports space in this coun try.
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