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« L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde ».  

Nelson Mandela, 2004 
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« il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. » 

Victor Hugo 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Propos liminaires 

 Grande cause de mortalité mondiale (GBD, 2015), le manque d’activité physique (AP) dans la vie des 

individus est dorénavant considéré comme une problématique majeure préoccupante (Guthold et al., 2020). La 

littérature est sans appel sur l’importance de s’engager dans une pratique d’AP régulière et durable tout au long de 

la vie (Ekelund et al., 2019; Janssen & LeBlanc, 2010; Warburton & Bredin, 2017). 

 Ce fait social préoccupant amène les politiques publiques à caractériser la situation d’épidémie d’inactivité 

physique (OMS, 2022), comme si l’AP était considérée comme une maladie transmissible qu’il serait possible 

d’éviter par une campagne de prévention. D’un autre côté, les chercheuses et chercheurs ont également pleinement 

investi la question. Depuis une vingtaine d’années, les modèles dits ‘socio-écologogiques’ (Bauman et al., 2012) 

rendent compte d’un processus complexe résultant de l’interaction de nombreuses variables qui influencent 

l’adoption - ou non - d’un mode de vie actif. L’AP est alors considérée comme un comportement à conseiller par 

l’intermédiaire de campagne de promotion ou comme « tout mouvement produit par les muscles squelettiques dont 

le résultat nécessite une dépense énergétique » (Caspersen et al., 1985) et dont les processus sous-jacents 

complexes dépassent bien souvent la portée des acteurs de terrain (e.g., sphère individuelle [histoires personnelles 

relatives à l’AP ; sexe] ; sphère interpersonnelle [influence de la famille] ; sphère environnementale [présence 

d’infrastructures] ; sphère nationale [politique nationale] ; sphère globale [média et culture] ; Bauman et al., 2012).  

 Aujourd’hui, les constats chiffrés exposent la limite de ces approches. En effet, le niveau mondial d’AP 

échappe à toutes les tentatives de promotion. Les chiffres de l’inactivité physique n’évoluent pas et continuent 

même de progresser dans les pays à haut produit intérieur brut (PIB, Dong et al., 2020; Guthold et al., 2020). 

 Néanmoins, la littérature scientifique actuelle et les prises de position des organisations politiques semblent 

amorcer un changement de paradigme. L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

(UNESCO, 2015) expose la nécessité d’une « éducation de qualité » pour que chaque individu soit équipé des 

ressources nécessaires à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif. A travers le concept de Littératie 

Physique (LP), ils soulignent la nécessité de former et d’éduquer chaque individu à valoriser et prendre en charge 

son AP tout au long de sa vie (UNESCO, 2015; Whitehead, 2010). Dans cette approche, les actrices et acteurs de 

l’AP, du sport, de la santé, des loisirs et de l’éducation se retrouvent au cœur des stratégies de promotion de l’AP 

à travers un concept holistique, inclusif et fondé sur la preuve. 

Dépassant une vision médicale ou énergétique, l’AP devient ainsi un objet d’éducation. Si l’idée n’est pas 

nouvelle (Lounsbery & McKenzie, 2015), le concept de LP vient fournir un cadre scientifique et philosophique 

riche. L'utilisation croissante de ce concept, par les scientifiques et les actrices et acteurs de terrain (Barnett et al., 

2023 ; Carl et al., 2022), semble souligner de fortes croyances et/ou espérances sur la LP pour transformer les 

comportements d’AP. Ce concept pourrait alors permettre de combler l’écart qui semble se creuser entre théorie 

et pratique de promotion de l’AP (Prestwich et al., 2014).  

Pour autant, face au défi complexe d’inverser la tendance de l’inébranlable inactivité physique, le concept 

de LP doit encore faire ses preuves. Il « est encore loin d'avoir le poids empirique nécessaire pour être considérée 

comme une meilleure pratique dans la réduction des maladies non transmissibles ou la promotion de l’AP » 

(Dudley, 2017. p.14). 
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Programme de recherche 

Ainsi, cette thèse s’organise en quatre parties. Premièrement, nous mènerons une revue de littérature sur 

(1) l’AP et sa promotion ; (2) sur la sémantique de la littératie et de la LP ; et (3) sur la force des preuves empiriques 

relatives au concept de LP. La deuxième partie est méthodologique et amorce les méthodes de recherche mobilisées 

dans ce travail. La troisième partie présente les grandes étapes de notre cheminement intellectuel. Cette section est 

subdivisée en quatre sous-parties, chacune d’entre elles est associée à une publication scientifique originale. 

Chaque publication représente une étape significative de notre parcours doctorale. Nous y exposons : (1) une 

analyse du niveau d’éducation à l’AP chez les lycéen.ne.s français.es ; (2) une exploration de la preuve du concept 

de LP chez les adultes émergents1 français.e.s ; (3) la création d’un outil de mesure de la LP pour les adultes 

émergents français ; (4) les processus de validation et d’analyse du construit de la LP. Enfin, une discussion 

générale, intégrant des perspectives de recherches futures, est menée sur la base des quatre études principales de 

ce travail couplées aux études complémentaires. 

  

 

 

1 Ce terme est défini en détail page 25 - 26 
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PARTIE 1. État de l’art 

 

L’objectif de cette première partie est de présenter l’état de l’art sur les termes clefs qui sous-tendent les 

réflexions menées de ce travail doctoral. Le premier chapitre se centre sur l’AP, sa définition et la compréhension 

de ses bénéfices pour l’Homme et la société. Une analyse de la littérature y est également menée sur les stratégies 

et les modèles théoriques de promotion de l’AP. Le deuxième chapitre expose une analyse du concept de littératie 

et de sa déclinaison LP, concept prometteur mais ambigu dans le champ de la promotion de l’AP. La 

compréhension de la promotion de l’AP par la LP offre de nouvelles perspectives d’actions en soulignant 

notamment l’importance d’une éducation holistique. Le troisième chapitre porte alors sur les débats actuels et l’état 

des preuves de la LP. Une analyse approfondie y est menée sur les discussions qui gravitent autour de ce concept 

et les preuves empiriques de son construit, de son évaluation, de son association avec des variables d’AP et de 

santé et enfin celles relatives aux interventions. 
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Chapitre 1. L’Activité Physique et sa promotion 

 

L’AP, considérée comme un aspect fondamental de la vie humaine, est depuis longtemps soutenue par 

les philosophes (e.g., Platon, Montaigne, Sartre). Aujourd’hui, la problématique de l’AP et de sa promotion est 

saisie par de multiples actrices acteurs et est devenue un objet de recherche à part entière au regard de leur statut 

de pierre angulaire de prévention primaire de la santé (Warburton & Bredin, 2017). 

Au-delà d'une vision strictement sanitaire, il est admis que l’AP joue un rôle crucial dans le 

développement et l'épanouissement des individus d’un point de vue holistique (Whitehead, 2010) et ainsi dans la 

construction d'une société durable et apaisée (ONU, 2015). Une accumulation de preuves dans un nombre de 

champs scientifiques très variés place la promotion de l’AP comme un enjeu sociétal majeur (neurosciences [e.g., 

Goddard Blythe, 2005], sociologie et psychologie [e.g., Draper & Stratton, 2019], médecine [e.g., Poitras et al., 

2016], sciences de l’AP et du sport [e.g., Eime et al., 2013]).  

Ainsi, dans un premier temps, l’importance de l'AP, dans une acception ouverte, sur les multiples facettes 

de la santé individuelle et collective, sera analysée. Nous dresserons ensuite le constat d’une inactivité physique 

massive et transgénérationnelle.  

Dans un second temps, nous montrerons que face à ces constats, la mission de promotion de l’AP paraît 

unanimement acceptée dans les différents secteurs de la société. Pourtant, en catégorisant et en évaluant les 

stratégies de promotion de l’AP entreprises jusqu’à présent et les cadres scientifiques mobilisées dans cette 

problématique, nous rendrons compte de la nécessité de continuer à analyser le processus d’engagement durable 

dans l’AP pour tenter d’inverser la balance de l’inactivité physique. 

1. Enrichir la compréhension de l’activité physique 

Fréquemment, l’AP est définie sans précision, voire pas du tout, au sein de la littérature, telle son 

acception paraît ordinaire. Pourtant, la définition et la compréhension du terme ‘AP’ est cruciale pour l’analyser 

ou promouvoir l’entièreté de ses plus-values au sein d’un population hétérogène. 

1.1. Élargir la définition de l’activité physique pour agir 

Pour ce travail, nous opterons dans ce travail pour une préférence – non sans conséquence – envers le 

terme d’AP au sens large du terme. La définition de l’AP la plus couramment employée en santé publique est celle 

de Caspersen (1985) la définissant comme « tout mouvement corporel induit par les muscles squelettiques 

responsables d’une augmentation de la dépense énergétique ». Ce terme d’AP vient alors s’opposer à celui de 

sédentarité définie par les activités réalisées en position assise, inclinée ou couchée lors du temps éveillé, 

n’induisant pas de hausse de la dépense énergétique par rapport aux dépenses métaboliques de base (Tremblay et 

al., 2017). 

Cette première définition offre un éventail très large d’activités comprises comme ‘physiques’, telles en 

témoignent les différentes classifications d’AP proposées dans la littérature (Sallis et al., 2006). Penser l’AP, c’est 

alors dépasser le sens strict du terme ‘sport’ et s’ouvrir aux activités corporelles comme la marche, le vélo ou 

encore les loisirs physiques, qui induisent une dépense énergétique, et ce, peu importe le contexte, le motif d’agir 

et l’intensité. Depuis 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2020) souligne que chacune de ces AP est 

à considérer comme bénéfique pour la santé. Il s’avère toutefois nécessaire de disposer de cadres d’analyse pour 

pouvoir les différencier, les promouvoir et mesurer l’impact des AP de différentes natures sur les populations. 
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L’intensité de l’AP est un cadre largement utilisé dans la littérature scientifique et la littérature grise pour 

différencier les AP entre elles. Le MET (Metabolic Equivalent of Task) correspond à une unité créée spécialement 

pour mesurer l’AP (Ainsworth et al., 2011a). Le MET est basé sur le rapport entre la dépense énergétique d’activité 

pratiquée et celle du métabolisme de repos (équivalant à 1 MET, consommant 3,5 mL.kg.min-1 d'oxygène). Ainsi, 

les AP peuvent être regroupées en trois grandes catégories selon leur intensité : les activités légères, modérées et 

vigoureuses (Ainsworth et al., 2011, Figure 1). Il s’y ajoute parfois une quatrième intensité : les AP très 

vigoureuses (De Sousa et al., 2019). Les études ont longtemps souligné l’importance d’une AP modérée à intense 

sur la santé (Ekelund et al., 2004; Marques et al., 2015; Willis et al., 2015), réduisant l’intérêt de l’AP légère sur 

celle-ci. Pourtant, si les intensités modérées et vigoureuses sont reconnues comme ayant les effets les plus 

bénéfiques sur la santé physique et la mortalité – que nous détaillerons plus loin dans ce chapitre (Ekelund et al., 

2019; Sallis et al., 2021), les études exposent également les bienfaits d’une AP légère (LaMonte et al., 2017; Varma 

et al., 2014). Ainsi, cette première catégorisation saisit l’AP à travers une acceptation purement énergétique et 

offre un éventail d’AP d’intensités différentes qui semble être intéressante pour promouvoir des comportements 

physiques sains pour des populations variées (e.g., séniors, sédentaires, sportif.ve.s). Cette typologie d’AP est 

majoritairement utilisée pour prescrire des AP en fonction de ce qui est ‘sûr et efficace’ pour les individus et 

semble offrir des opportunités intéressantes d’adaptation selon les préférences individuelles de chacun (Box & 

Petruzzello, 2020). Par exemple, des résultats préliminaires récents indiquent que des AP de faible intensité en fin 

de séances d’AP adaptée, ont un impact positif sur les attitudes affectives des pratiquant.e.s (Fessler et al., 2023). 

 

 

Figure 1. Rapport entre les METS et la sédentarité, l’inactivité physique et l’AP, (extrait de Gibbs et al., 2015) 

 

Les AP peuvent également se classer et se différencier selon leurs contextes et/ou motifs d'agir. Selon 

Sallis et al. (2006) l’AP peut se catégoriser à travers quatre domaines, à savoir les loisirs, le transport, le travail et 

le milieu domestique. Cloes complète en 2015, en exposant une typologie de cinq domaines d’AP (1) les AP de 
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loisirs sportifs (e.g., pratiquer du sport en club) ; (2) les AP de loisirs non sportifs (e.g., le running du dimanche 

matin) ; (3) les AP liées aux déplacements (e.g., les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu du travail) ; 

(4) les AP à domicile (e.g., le jardinage) ; et (5) les AP en milieu professionnel/scolaire (e.g., l’EPS, les AP induites 

par l’exercice professionnel). Notons que d’autres études ajoutent à cette typologie la catégorie de ‘l’AP 

accidentelle’, qui englobe les AP non planifiées et non volontaires résultant des actions de la vie quotidienne (e.g., 

porter ses courses, Reynolds et al., 2014). Cette deuxième catégorisation, complémentaire à la première (i.e., 

intensités), met en lumière la nécessité de prendre en considération les différents contextes et motifs de pratique 

de l'AP en complément de leur intensité pour classer, différencier et donc promouvoir les AP. Cette catégorisation 

souligne l’idée qu’il existe des temps et des opportunités différents d’AP au cours de la journée des individus. 

Ainsi, dès 2010, l’OMS a tenté de considérer cette idée et défini l’AP comme « tous les mouvements que l’on 

effectue notamment dans le cadre des loisirs, sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre » 

(OMS, 2010). Cette catégorisation permet d’élargir les actions de promotion de l’AP en offrant un large panel des 

lieux et des temps sur lesquels il est possible de pratiquer et donc de promouvoir l’AP.  

Les travaux de Derigny (2022) exposent que les individus ne perçoivent pas ces opportunités de temps et 

de lieux d’AP de la même façon. S’il existe des temps et des opportunités d’AP au cours de la journée, ils ne 

semblent pas prendre la même signification chez toutes et tous. La définition de l’AP de Piggin (2020) est 

éclairante sur ce point. Il annonce que l’AP implique des « personnes qui bougent, agissent et performent, avec 

leur espaces et contextes culturels spécifiques, influencées uniquement par leurs propres intérêts, émotions, idées, 

instructions et relations » (Piggin, 2020). Cette bascule épistémologique (Derigny, 2022) souligne dorénavant que 

l’AP est dissociée en diverses activités énergétiques et sociales, et que des variables individuelles et écologiques 

paraissent impacter la manière individuelle de les percevoir et les saisir. Étudier l’AP revient alors à s’intéresser à 

la relation qu’entretient l’individu avec celle-ci. 

Cette compréhension de l’AP à travers une définition énergétique (i.e., Caspersen, 1985), couplée à 

l'utilisation de cadres d'intensités et de motifs/contextes et une ouverture sur une AP dite ‘sociale, culturelle, 

spatialisée et émotionnelle’ (Piggin, 2020) apporte un éclairage original et utile à la réflexion sur les bénéfices de 

l’AP et sa promotion. 

1.2. « Je bouge donc j’existe » : les bénéfices holistiques de l’activité physique 

1.2.1. Activité physique et santé physique 

Les relations entre l’AP et la santé physique sont solidement étayées par la littérature scientifique 

internationale. Ces bénéfices sont exposés sur l'ensemble des populations - des enfants aux séniors (Chodzko-

Zajko, 2000; Ekelund et al., 2004) – incluant également les individus les plus vulnérables (Viña et al., 2016; Vogel 

et al., 2009). 

De multiples revues systématiques soutiennent le rôle de l’AP en tant que déterminant majeur d'une 

‘bonne santé’ physique et les autrices et auteurs vont même jusqu’à la qualifier de « remède miracle » (Godlee, 

2019, p.1). En effet, les études révèlent que la pratique régulière de l’AP est associée à une réduction du risque de 

mortalité prématurée (Ekelund et al., 2019), de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux (Li 

& Siegrist, 2012), de diabète de type 2 (Warburton et al., 2010), ainsi que les cancers du sein (Pizot et al., 2016), 

du côlon (Liu et al., 2016), de l'endomètre (Schmid et al., 2015), de la vessie (Keimling et al., 2014), de l’œsophage 

(Behrens et al., 2014), du rein (Behrens & Leitzmann, 2013) ou encore de l'estomac (Psaltopoulou et al., 2016). Il 

existe également des preuves concernant d’autres types de cancers (du sang, du pancréas, de la prostate, des 

ovaires, de la thyroïde, du foie et du rectum, ou des poumons) mais celles-ci restent plus limitées (McTiernan et 

al., 2019; Moore et al., 2016). 

De plus, l'AP régulière est associée à une meilleure qualité de sommeil ( Wang & Boros, 2021), jouant 

un rôle important sur de multiples aspects de la santé physique de l’individu (Chaput et al., 2020; Gao et al., 2022). 

En connaissance de ces bénéfices, Pedersen et al. (2015) exposent les preuves de l'intérêt de prescrire de l’AP dans 

le cadre de la prévention et de la gestion de vingt-six maladies. Il est important de noter que les relations entre 
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l’AP et les résultats en matière de santé sont généralement curvilignes, exposant que les bénéfices sont observés à 

partir de volumes d’AP relativement faibles (Warburton & Bredin, 2017).  

Si le fonctionnement du corps tire une plus-value dans la pratique d’une AP régulière, celle-ci impacte 

également les structures corporelles. L’AP joue un rôle bénéfique sur le développement et le maintien du capital 

osseux (Commitee PAGA, 2018 Gunter et al., 2012), la composition corporelle (Ekelund et al., 2004) et la 

condition physique (force musculaire ; endurance et fonction cardio-respiratoire ; souplesse ; coordination et 

équilibre, Marques et al., 2015; Ruiz et al., 2006). 

Le « remède miracle » (Godlee, 2019, p.1) impacte ainsi l’espérance de vie. Les études mettent en 

évidence une association entre le niveau d’AP et la courbe de mortalité toutes causes confondues (Ekelund et al., 

2019b). Les résultats relatifs à ce bénéfice montrent que sa pratique régulière peut permettre de prolonger 

l'espérance de vie de 0,68 an (Lee et al., 2012) à 4,2 ans (Wen et al., 2011) selon les études. 

Néanmoins, si l’AP est considérée comme un médicament, cette métaphore tend à réduire son importance. 

Effectivement, une dose quotidienne permet d’atteindre les bénéfices sur la santé, mais contrairement à un 

médicament, son absence entraîne de lourdes séquelles. En connaissance de ses effets délétères sur la santé, le 

manque d’AP est ainsi considéré comme une cause majeure de mortalité (GBD, 2015). L’OMS fixe alors des 

seuils d’AP sous lequel les individus ne seraient pas en mesure d’accéder à ses bénéfices et se risqueraient aux 

effets sanitaires néfastes de l’inactivité physique. Ce seuil se fixe chez les enfants (jusqu’à 18 ans) à 60 minutes 

d’AP modérée à vigoureuse par jour. Chez l’adulte il se situe entre 150 et 300 minutes d’AP hebdomadaire 

d’intensité modérée ou entre 75 et 150 minutes d’AP d’intensité vigoureuse par semaine, voire une combinaison 

des deux (OMS, 2020). 

1.2.2. AP et santé holistique 

Au-delà d’un déterminant d’une santé strictement physique, l’AP peut être également considérée comme 

un élément fondateur de la nature humaine et de son épanouissement holistique (Durden-Myers et al., 2018; Stults-

Kolehmainen, 2022; Whitehead, 2010). L'expérience de l’AP permet aux individus de développer et d'améliorer 

leur plein potentiel (Rasmussen, 1999) sur l’ensemble des dimensions humaines. 

Des niveaux d’AP qualifiés d’adéquats sont associés de manière positive à la santé mentale et 

psychologique avec une diminution des troubles anxieux (McDowell et al., 2019) et des risques de dépression 

(Biddle & Asare, 2011; Brosnahan et al., 2004; Kandola et al., 2020). Intégrée dans les protocoles de soins pour 

diverses maladies, l’AP est intéressante pour réduire l'anxiété et la dépression chez les enfants, les jeunes adultes 

et les adultes (Carter et al., 2021; Pascoe et al., 2020; Pedersen & Saltin, 2015; Schuch et al., 2016). 

Les bénéfices de l’AP sur la dimension sociale sont également mis en avant dans la littérature (Eime et 

al., 2013) : des interactions sociales favorisées, un soutien social positif, de meilleures relations avec autrui, ainsi 

qu'une meilleure intégration sociale (e.g., Bangsbo et al., 2016; Eime et al., 2013). Une AP régulière entre alors 

au service de l'épanouissement et du bien-être de l’individu actif (Lotan et al., 2005). Des études exposent 

également des liens positifs entre la pratique de l’AP et les performances scolaires et cognitives (Bangsbo et al., 

2016; Donnelly & Lambourne, 2011; Howie & Pate, 2012; Kamijo et al., 2011). Ces résultats tendent à 

décloisonner l’AP à sa dimension exclusivement corporelle. 

1.2.3. Activité physique et bénéfices durables 

Bien que la plupart des études mettent en évidence les effets immédiats de l’AP sur la santé d’un point de 

vue holistique, des recherches révèlent également des effets à moyen et long terme positionnant ainsi l'AP comme 

un élément protecteur pour des santés durables (Quist et al., 2022). 
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Chez les enfants et les adolescents, l'AP a un effet protecteur contre l'excès de masse corporelle et le 

risque de développer des troubles métaboliques associés (Ruiz et al., 2006). De plus, l’AP entraîne des 

modifications biologiques qui contribuent à une santé durable. Cotman et Engesser-Cesar (2002) et Tsukita et al. 

(2022) ont montré, par exemple, que l'AP régulière permet de limiter l'apparition de maladies neurodégénératives 

telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson en agissant à l’ordre du moléculaire. Cependant, des études 

supplémentaires sont nécessaires pour continuer à creuser la force de ces associations (Stephen et al., 2017). 

Au-delà du niveau physiologique, l’AP a également un impact durable sur les comportements. Les jeunes 

adultes physiquement actif.ve.s sont moins susceptibles que les adolescent.e.s inactif.ve.s de s'engager dans des 

comportements malsains tels que la consommation de cigarettes ou de drogues illicites (Terry-McElrath & 

O’Malley, 2011) et sont plus enclins à maintenir cette AP à long terme (Sparling & Snow, 2002; Varma et al., 

2017). 

Par ailleurs, des associations entre l’AP et les comportements scolaires durables ont également été 

observées. Porrovechio et al. (2020) ont mis en évidence un lien entre l’AP et le décrochage scolaire. Nos résultats 

(n’apparaissant pas dans ce travail doctoral) exposent que cette contribution holistique et comportemental durable 

en fait un levier mobilisé dans certaines stratégies de promotion de la persévérance scolaire (Gandrieau, 2017, 

Gandrieau et al., 2023a). 

1.2.4.  Activité physique et société 

Le bénéfice sociétal le plus couramment exposé est celui de l’impact économique positif. La pratique 

régulière de l’AP d’une population a un impact majeur sur les coûts associés aux traitements de maladies 

chroniques et aux problèmes de santé (Ding et al., 2017). En investissant dans la promotion de l’AP, les 

gouvernements pourraient réaliser des économies substantielles sur les dépenses de santé à long terme (Noël 

Racine et al., 2022). Le Centre of Economics and Business Research (CEBR) a estimé en 2015 le coût de 

l’inactivité physique à 80 milliards de dollars par an à l’échelle européenne (ISCA-CEBR, 2015) et serait de 1,4 

milliards en France selon Ding et al. (2017). Bien que cette question puisse sembler déshumanisante si elle est 

abordée uniquement d'un point de vue économique, elle constitue néanmoins un argument convaincant en faveur 

de l'encouragement des politiques et des initiatives visant à promouvoir l’AP dans la société. 

Des preuves exposent également l’AP comme un levier potentiel au développement de sociétés durables 

(ONU, 2015). Des études soulignent que des interventions mobilisant l’AP peuvent - à certaines conditions - « 

apporter une contribution modeste aux efforts déployés pour promouvoir le règlement des conflits et une 

coexistence pacifique » (Sugden, 2006). Les résultats empiriques tendent aussi à souligner l’importance de l’AP 

dans les liens sociaux (Kay, 2009). Les programmes axés sur le fonctionnement et le développement intra- et 

interpersonnel des jeunes par l’AP offrent des opportunités uniques en créant des environnements qui favorisent 

la connexion de l'individu avec son environnement, les autres et lui-même (Dickson et al., 2008). Néanmoins, les 

preuves méritent encore d’être approfondies pour appuyer ces liens (Eigenschenk et al., 2019) et il important de 

rappeler que l’AP ne comporte pas intrinsèquement des vertus sociétales, mais que ces vertus dépendent de 

l’utilisation qui en est faite.  

1.3.  Le constat partagé d’une pandémie d’inactivité physique 

1.3.1.  L’inactivité physique : une norme sociale 

La promotion de l’AP, bénéfique pour l’individu et la société, est donc massivement justifiée par la 

littérature depuis une vingtaine d’années. Néanmoins, malgré les constats et le poids des preuves scientifiques, 

soulignant l’importance de l’AP dans la vie des individus, le constat est lourd. Seuls 20% des adolescent.e.s dans 

le monde atteignent les recommandations de l’OMS (Guthold et al., 2020). L’inactivité physique semble devenue 

une norme de vie. 
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Effectivement, l’AP est fréquemment placée au second plan dans la vie des individus, loin des priorités 

des études universitaires (Derigny et al., 2023), positionnée derrière les moments de sérieux et d’apprentissages 

scolaires (Hardman et al., 2014 ; Kohl et Cook, 2013) et les priorités professionnelles (Institut de la Statistique du 

Québec, 2016 ; Croute et al., 2019), qui semblent placer l’inactivité physique comme une fatalité largement 

acceptée. 

Dans le domaine scolaire, les exigences académiques prennent le dessus sur l'importance de l’AP et donc 

sur la santé des individus. Les résultats de Derigny (2023) exposent des discours d’étudiant.e.s français.e.s 

conscient.e.s de sacrifier l’AP pour favoriser leurs études. Dans le monde, les établissements scolaires n’hésitent 

pas à réduire les cours d’Education Physique au profit d'autres matières (Hardman et al., 2014), négligeant ainsi le 

développement et la santé globale des individus. Ainsi, 70% du temps scolaire n’impliquerait aucune AP de la part 

des élèves (Nettlefold et al., 2011). Pourtant, des études ont montré que l’AP régulière améliore la concentration, 

la mémoire et les performances académiques (Kamijo et al., 2011) et qu’un temps supplémentaire dédié à l’AP 

serait une stratégie intéressante pour favoriser l’apprentissage des élèves (Dudley & Burden, 2019). 

D’un point de vue temporel, les journées passées en classe et les devoirs scolaires à accomplir laissent 

peu de place à l’AP (Derigny et al., 2022; Guinhouya et al., 2009). Les jeunes placent, d’ailleurs, les contraintes 

scolaires comme le deuxième obstacle à la pratique, derrière le manque de temps (Muller, 2022).  Dans le domaine 

des loisirs, l'essor des technologies numériques et des divertissements passifs semble lié à une diminution de l’AP 

(De Araújo et al., 2018; Sandercock et al., 2012). Les AP sont, par conséquent, souvent reléguées au second plan 

au profit d'activités sédentaires comme les écrans. La promotion de l’AP semble donc fortement considérée comme 

une mission et un temps secondaire dans la vie des individus. Les travaux de Derigny (2022) exposent néanmoins 

l’idée que la perception du temps et des opportunités dépend de facteurs individuels et écologiques. Ces résultats 

convergent avec les fondements de la théorie social cognitive (Bandura, 2004) affirmant que l’évaluation des 

obstacles et des barrières à l’AP est différente selon les individus (et leur sentiment d’efficacité personnelle). Et si 

ce phénomène d’inactivité physique n’était pas qu’une question de temps objectif ou de contraintes mais de 

perception, voire d’éducation (Mullahy & Robert, 2010) ?  

1.3.2. L’inactivité physique : le mal du siècle transgénérationnel ? 

L'inactivité physique ne ralentit pas à l'échelle mondiale, touchant la quasi-totalité de la population dans 

les pays développés comme la France (Guthold et al., 2020). Ces résultats convergent malheureusement avec une 

littérature conséquente tirant la sonnette d’alarme depuis des dizaines d’années (Kalman et al., 2015). Ces chiffres, 

relativement hétérogènes d’études en études, révèlent une situation préoccupante sur l’ensemble des générations 

et les prédictions ne sont pas optimistes pour l’avenir (Dong et al., 2020). 

Chez les enfants français âgés de 3 à 10 ans, moins d'un quart pratiquent une AP au moins cinq jours par 

semaine et utilisent un moyen de transport actif pour se rendre à l'école (Report Card, 2016). Cette tendance se 

poursuit chez les adolescent.e.s de 11 à 14 ans, où 45% des garçons et 55% des filles ne parviennent pas à atteindre 

les 150 minutes d’AP chaque semaine, bien que les recommandations stipulent qu'ils devraient pratiquer 60 

minutes d’AP par jour (Rapport Card, 2016). Enfin, seulement 40 % de garçons et 16 % de filles entre 15 et 17 

ans atteindraient ces recommandations (Verdot et al. 2020). 

Chez les jeunes adultes en France, la situation est complexe à cerner. Bien que des rapports optimistes 

récents exposent que seulement 10% d'entre elles et eux ne pratiqueraient pas assez d’AP (Observatoire National 

de l'AP et de la Sédentarité, Onaps, 2022), des études mesurant l’AP de manière objective montrent que plus de 

50% de l'échantillon recruté n’est considéré comme « actif.ve.s » (Derigny et al., 2022). La taille de l’échantillon 

recruté dans notre étude (qui n’apparaît pas dans ce travail doctoral) amène cependant à interpréter ces résultats 

avec précaution (n = 119). Néanmoins, ces résultats alarmants convergent avec la littérature internationale où des 

tendances similaires sont observées en Nouvelle-Zélande (37% de jeunes adultes suffisamment actif.ve.s, Wilson 

et al., 2023), en Australie (50%, Bell & Lee, 2005) ou encore au Canada (68%, Bray & Kwan, 2006) et en 
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Roumanie (44%, Bray & Born, 2004). Cette littérature scientifique internationale invite à questionner les « 10% » 

d’inactif.ve.s français.e.s (Onaps, 2022). 

Chez les adultes âgé.e.s de 18 à 79 ans, seulement 63% atteignent l'équivalent d'au moins 150 minutes 

d'AP par semaine en France, comme le recommande l'OMS (OMS, 2020). Pierre et al. (2022) confirment ce constat 

transgénérationnel en indiquant que 40% des personnes âgées françaises ne respectent pas non plus les 

recommandations en matière d’AP. 

L’ensemble de ces chiffres cache de fortes inégalités. Apete et al. (2012) mettent en valeur l’extrême 

vulnérabilité des filles face à cette inactivité physique. Les filles sont largement plus enclines à l’inactivité 

physique que les garçons dans cette étude menée dans le nord de la France. Également, Luigi et al. (2020) montrent 

qu’en France, l’inactivité physique est également significativement influencée par des facteurs sociaux et 

économiques et soulignent ainsi l’idée qu’il existe des disparités socio-culturelles importante dans le champ de 

l’AP  (Borraccino et al., 2009). Il apparaît donc impératif de prendre des mesures pour inverser cette tendance et 

promouvoir une vie active et saine à toutes les étapes de la vie, de la prime enfance aux séniors, pour toutes et 

tous. 

1.3.3.  L’inactivité physique : un processus de vie 

Les études analysant le niveau d’AP dévoilent un manque repérable chez toutes les générations mais 

démontrent également que l’AP est un processus fluctuant tout au long de la vie. Les résultats de l’étude de Varma 

et al (2017) soulignent une baisse de l’AP sur toutes les intensités – faible, modérée et vigoureuse – de l’enfance 

à l’âge des séniors. D’autres études exposent une accentuation des comportements d’inactivité physique au cours 

de périodes critiques comme l’enfance (Troiano et al., 2008), l’adolescence (Corder et al., 2019) et l’âge des 

adultes émergents (Kwan et al., 2012). Il semble que l’AP se stabilise pendant la mi-vie (30-64 ans) puis décline 

à nouveau vers la fin de vie (Caspersen et al., 2000). Néanmoins, l’ensemble des résultats de la littérature ne 

converge pas et dévoile une situation plus complexe et difficilement cernable. L’utilisation d’outils de mesure 

différents et la difficulté de mesurer le niveau d’AP réel paraissent être des élément pouvant expliquer ces 

différences au sein de la littérature (Warren et al., 2010). L’étude de Varma et al (2017) expose par exemple que 

la période des adultes émergents est une période unique dans laquelle une augmentation de l’AP légère est 

perceptible. Pourtant, à notre connaissance, ces résultats divergent avec l’ensemble de la littérature sur le sujet 

(e.g., Kwan et al., 2012). 

Néanmoins, si l’ensemble de la littérature ne converge pas sur l’intensité de la chute d’AP, voire le sens 

de son évolution au cours de la vie (i.e., diminution ou augmentation), les preuves empiriques exposent une 

tendance plus marquée à la baisse qu'à une stabilisation ou à une augmentation des niveaux dans le temps (e.g., 

Varma et al., 2017 ; Kwan et al., 2012). Ainsi, l’AP est à considérer comme un comportement fragile qui tend à 

diminuer drastiquement au cours de la vie (Kemper et al., 1999; Telama et al., 2005; Varma et al., 2017).  

Les études convergent pour définir l’AP comme un comportement dynamique qui n'est ni stable ni linéaire 

(Varma et al., 2017) et marquée par des fluctuations importantes (Shang et al., 2018). Plusieurs études relient les 

fluctuations d’AP à des transitions de vie singulières (e.g., passage du lycée à l’université ; changement de situation 

amoureuse et/ou professionnelle, Gropper et al., 2020) ou à des situations de vie exceptionnelles (e.g., confinement 

lié à une crise pandémique, Derigny et al., 2023). Quoi qu’il en soit, l’engagement dans l’AP est influencé par le 

passage de l’individu dans ces transitions qui marqueraient le déroulement de sa vie (Allender et al., 2008; Engberg 

et al., 2012; Gropper et al., 2020). 

Parmi les transitions de vie cruciales, la période des adultes émergents (Arnett, 2000) est une période 

considérée comme critique d’un point de vue de l’AP (Kwan et al., 2012). L’âge des adultes émergents représente 

la période allant de la fin de l'adolescence jusqu'à l'entrée dans la vie adulte – parfois nommée « jeunes adultes ». 

« La période de l'âge adulte émergent se distingue par une relative indépendance par rapport aux rôles sociaux 

et aux attentes normatives. Ayant quitté la dépendance de l'enfance et de l'adolescence, et n'étant pas encore entrés 



 

 28 

dans les responsabilités durables qui sont normatives à l'âge adulte, les adultes émergents explorent souvent 

diverses orientations possibles dans l'amour, le travail et les perspectives du monde. L'âge des adultes émergents 

est une période de la vie où de nombreuses directions différentes restent possibles, où peu de choses sur l'avenir 

ont été décidées avec certitude, où l'étendue de l'exploration indépendante des possibilités de la vie est plus grande 

pour la plupart des personnes que pendant toute autre période du parcours de vie » (Arnett, 2000, p.469). 

En France, il s'agit d'une période charnière où de nombreux jeunes quittent le domicile familial, entament 

leur carrière ou s'inscrivent à l'université. Les adultes émergents sont alors confronté.e.s à de nombreux obstacles 

lorsqu'ils quittent le lycée et entrent dans un cadre post-secondaire qui exige des changements de priorités avec 

des responsabilités et des rôles académiques et familiaux changeants (Gómez-López, Gallegos, & Extremera, 2010 

; Gyurcsik, et al., 2006 ; Kwan & Faulkner, 2011). Ainsi, cette période spécifique est souvent considérée comme 

la première transition majeure de la vie à laquelle un individu est confronté et est marquée par une forte diminution 

de l’AP (Bray & Born, 2004 ; Kwan, et al., 2012). Les études tendent à exposer le risque de décrochage physique 

(i.e., baisse d’AP) lors de cette période (Bray & Born, 2004 ; Jung et al., 2008 ; Kwan et al., 2012 ; Watts et al., 

2009) ainsi que le risque élevé de développement de comportements malsains comme le surpoids et de l'obésité 

(Gordon-Larsen et al., 2004 ; Nelson et al., 2008). Pour autant, des études supplémentaires sont nécessaires pour 

comprendre et freiner cette diminution brutale d’AP. 

Enfin, la littérature met en valeur qu’au-delà des évolutions globales de l’AP au cours de la vie 

(diminution ou augmentation), il existe différentes trajectoires d’AP et différents profils d’individus quand on 

analyse les résultats avec davantage de précision (Aira et al., 2021; Hayes et al., 2019; Lounassalo et al., 2019; 

Pate et al., 2019).  Aira et al. (2021) exposent par exemple cinq profils types lors de la transition adolescence-jeune 

adulte : (1) les individus qui se maintiennent dans leur inactivité physique (28%) ; (2) ou dans leur niveau d’AP 

(28%) ; (3) ceux qui passent d’un niveau modéré d’AP à un faible niveau (24%) ; (4) ou d’un haut niveau à un 

niveau modérée (13%) ; (5) ou encore ceux qui augmentent leur niveau d’AP (8%). Ainsi, si l’AP a globalement 

tendance à diminuer drastiquement au fil des âges et face à des transitions de vie, il semble que des différences 

entre les individus soient remarquables. 

2. La promotion de l’AP : des effets limités malgré une prise de conscience collective   

Portée par le contexte de la prévalence des comportements d’inactivité physique largement rendue 

publique, la promotion de l’AP est devenue une priorité nationale et internationale partagée par de multiples 

actrices et acteurs et n’a jamais connue un tel essor (Ramírez Varela et al., 2023). Pour autant, malgré les multiples 

stratégies mises en place et l’apport des sciences, le constat de l’efficacité des stratégies de promotion de l’AP 

reste limité.  

2.1. Une mission collectivement acceptée 

L'analyse du monde éducatif, politique, du secteur non gouvernemental et du monde du travail met en évidence 

l'importance croissante de la promotion de l’AP au sein de la société. 

2.1.1. Le monde éducatif 

Aujourd’hui, l’AP s’inscrit pleinement dans les programmes scolaires d’une « école promotrice de santé » 

(Ministère de l’Education Nationale, 2020). Historiquement, c’est en 1866 que Victor Duruy suggère 

d’entrecouper les demi-journées d’instruction par un repos cognitif actif de 10 à 15 minutes, afin de lutter contre 

« l’immobilité du corps et la fatigue de l’esprit ». Cette mesure de lutte contre le surmenage scolaire (Arnaud, 

1983) est reprise par Jules Ferry qui la légalise sous le terme de récréation. Ainsi, l’AP, sous des formes multiples 

et variées, est inscrite à l’école française dès ses prémices : « Jeux et exercices de force ou d’adresse sont pour le 

jeune âge des conditions absolues pour la santé morale et la vigueur physique » (Circulaire de 1890). Depuis 

1998, le rôle de l’école en matière d’éducation à la santé a largement été réaffirmé en la définissant comme une 

action transversale d’appropriation progressive par l’élève « de moyens d’opérer des choix, d’adopter des 
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comportements responsables, pour lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement ». Cette politique est 

à nouveau soulignée en 2013 lorsque l’école se donne pour objectif d’éduquer aux « bonnes pratiques » physique 

hygiénistes et de « faire en sorte qu’elles soient proposées au sein même de l’école » ; et qu’elles se transforment 

en de véritables « compétences santé » permettant aux élèves « d’adopter des comportements responsables vis-à-

vis d’eux-mêmes » tout au long de la vie (Loi de refondation de l’école, 2013, p.4). Ces textes invitent à penser 

que, selon « l’école » (du moins les actrices et acteurs décisionnel.le.s), la promotion de l’AP peut s’envisager à 

travers une éducation. 

Aujourd’hui, l’AP représente un des leviers largement exposés pour promouvoir la santé et le bien-être 

des élèves dans et par l’école. Les débats récents autour de l’aménagement du temps scolaire ou des « 30 minutes 

d’activité physique quotidiennes » soulignent la persistance de ces interrogations au sein du « curriculum formel » 

(Perrenoud, 1993) scolaire : « l’AP quotidienne doit être encouragée dans l'ensemble des espaces et temps 

scolaires et périscolaires, selon le choix des équipes pédagogiques. Développer une AP quotidienne répond avant 

tout à des enjeux de santé publique et de bien-être » (Note de service du 27-7-2022). 

L’éducation physique est placée au centre de cette politique scolaire d’AP. Historiquement dirigée par le 

corps médical (Charpier, 1998), la discipline scolaire EP a toujours été colorée du concept dynamique de santé 

(Potdevin et al., 2017). Son inscription dans les programmes a d’ailleurs longtemps été justifiée au regard de ses 

préoccupations hygiénistes (Vigarello, 1997), mais il faut attendre les années 1980-1990 pour que les politiques 

scolaires s’engagent officiellement pour une éducation à la santé à travers la promotion de l’AP. Depuis, les 

différents textes officiels soulignent l’importance de sa promotion : « apprendre à entretenir sa santé par une AP 

régulière » (Programme EPS du cycle 3) ; « l’EPS initie au plaisir de la pratique sportive » ; « il importe d’en 

tenir compte pour conserver le plaisir d’agir et d’apprendre, garant d’une AP régulière » (Programme collège 

2015, p.14). Les années 2000 marquent un tournant dans la conception de la promotion de l’AP par l’éducation 

physique puisque le législateur ajoute un nouveau champ de compétence aux missions de l’enseignant.e 

d’éducation physique, celui des activités visant à « réaliser et orienter son activité physique en vue du 

développement et de l’entretien de soi ». Cette mission d’éducation à l’AP durable est confirmée dans les 

programmes du collège de 2015 où « apprendre à entretenir sa santé par une AP régulière » devient l’une des 

cinq compétences principales à développer. Par ces préoccupations de promotion de l’AP régulière, la mission de 

l’enseignant.e devient alors double : impacter significativement et directement le niveau d’AP des élèves et 

permettre à ces comportements de persister au-delà du temps d’éducation physique et du champ scolaire. Nous 

pouvons alors parler d’effets directs et indirects de l’éducation physique (Slingerland & Borghouts, 2011). 

Le sport scolaire (UNSS et USEP) est aussi un indicateur de la saisie des missions de promotion de l’AP 

par l’école et ses actrices et acteurs. Historiquement, il participe au développement des pratiques sportives et l’AP 

chez les élèves français.e.s (Nicolas-Renaud et al., 2019). Actuellement, la mission de promotion de l’AP résonne 

toujours au sein des discours :  

« Aujourd’hui, en France, un enfant sur deux n’a pas d’autre pratique physique et sportive que celle 

proposée par l’intermédiaire de l’école. Résultat : en 40 ans les collégiens ont perdu un quart de leur capacité 

physique ! Le sport scolaire est donc au cœur des enjeux de santé liés à l’inactivité, la sédentarité et le surpoids » 

(USEP, 2017) 

« encadré par 34 000 animateurs d’associations sportives et enseignants d’Education Physique et 

Sportive, tous sensible à la préservation du "capital santé" d'un élève et à la gestion de l'hétérogénéité des élèves. 

Au cœur de nos préoccupations, plusieurs actions et projets sont au cœur de ce programme […] » (UNSS, 2023) 

Il serait incomplet de limiter le monde éducatif au monde scolaire. La promotion de l’AP a également 

pénétré les chatres et missions du monde éducatif extra-scolaire comme les fédérations sportives et les 

associations. Les fédérations membres du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) sont 

également placées comme des actrices et acteurs de la promotion de l’AP (Vuillemin, 2016). Nous y repérons 

d’ailleurs des discours proches des textes scolaires susmentionnés : 
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« Il s’agit maintenant d’accueillir tous les différents publics dans nos associations sportives, et, les 

amener vers une pratique d’activité physique tout au long de leur vie » (FFCO, 2023) 

2.1.2. L’activité physique et le monde politique 

Au niveau international, l’OMS publie depuis 1995 des rapports relatifs aux recommandations d’AP et 

reconnaît celles-ci dans le plan de lutte contre les maladies depuis 2004 (OMS, 1995, 2004, 2010, 2020). Ces 

premières recommandations ont été énoncées dans le cadre du Programme mondial de promotion de l’AP et 

visaient à encourager la pratique régulière de l’AP pour améliorer la santé et prévenir les maladies chroniques. Les 

rapports de l’OMS s’appuient essentiellement sur des données issues de la médecine et de la biologie, et semblent 

être une source incontournable dans la définition des ‘bonnes pratiques’ liant AP et promotion de santé (Potdevin 

et al., 2017). Ces rapports sont essentiellement construits autour de méta-analyses d’études épidémiologiques ou 

sur la base des rapports précédents (Potdevin et al., 2017). Dans cette perspective, l’OMS a recommandé à chaque 

pays de développer sa propre politique de promotion de l’AP en y associant des directives précises (Bauman & 

Craig, 2005, OMS, 2004). Ces politiques de promotion de l’AP sont présentes dans 92% des pays du monde 

(Klepac Pogrmilovic et al., 2020). Les politiques de promotion de la santé par l’AP peuvent être composées de 

politiques écrites formelles, de déclarations formelles non écrites, de normes et de directives écrites, ou encore de 

procédures formelles et informelles (ou leur absence) pouvant affecter directement ou indirectement l’AP au 

niveau de la population (Klepac Pogrmilovic et al., 2019). 

En France, des réflexions politiques en matière de santé publique ont émergé avant la création de l’OMS 

et sont apparues au début 19ème siècle (Murard & Zylberman, 2003) en aboutissant à la création du ministère de 

l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociale en 1920. Des travaux exposent que la promotion de l’AP 

est présente, s’accentue et évolue des années 1960 à nos jours (Radel, 2012). Plus de 60 ans plus tard, les 

campagnes politiques, publicitaires et éducatives s'efforcent aujourd’hui de promouvoir la santé en encourageant 

des comportements sains, des déplacements actifs, des temps d’AP par jour comme l'objectif bien connu des ‘10 

000 pas quotidiens’ ou du slogan ‘manger bouger’ cadré par l’arrêté du 27 février 2007. 

Aujourd’hui, la promotion de l’AP en France est une large mission portée par plusieurs Ministères 

(Prévot-Ledrich et al., 2016). Le Ministère en charge de la Santé, le Ministère en charge des Sports, et le Ministère 

en charge de l’Environnement et des transports développent des politiques en la matière. Le Ministère en charge 

de l’Education et celui de la Justice inscrivent dans leurs politiques la déclinaison des politiques HEPA (Health 

Enhancing Physical Activity) dans leur propre politique pour la population dont ils ont la charge et/ou ont une 

politique d’AP propre, sans visée explicite de santé. Enfin, le Ministère en charge de la Politique de la Ville, le 

ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la recherche et le Ministère en charge du Travail concourent 

aussi à la promotion de l’AP, mais sans politique propre. 

2.1.3. L’activité physique et le secteur non gouvernemental et du travail 

En France, de nombreuses instances nationales non gouvernementales sont également impliquées, à des 

degrés divers, dans la promotion de l’AP. Des instances intersectorielles, des sociétés savantes, des associations 

de professionnels, des syndicats, la Sécurité Sociale ou encore les mutuelles s’engagent dans des actions de 

promotions de l’AP (Prévot-Ledrich et al., 2016).  

Il apparaît aujourd’hui que la monde du travail se saisit également de cette question. La relation entre 

l‘AP et le milieu professionnel a longtemps été abordée par les employeuses et employeurs sous l'angle unique la 

‘santé et sécurité au travail’ et de la ‘prévention des risques professionnels’, principalement en raison de leurs 

obligations légales (Galissi et Praznoczy, 2017). Cependant, ces dernières années, nous pouvons observer un 

changement de conception où se combinent les logiques de protection, de prévention et plus largement de 

promotion de la santé au travail permettant à cette thématique de prendre de l’importance dans le milieux 

professionnel (Galissi et Praznoczy, 2017).  
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Néanmoins, plus qu’un lieu de promotion de l’AP, la littérature paraît exposer que le milieu professionnel 

a davantage été saisie par les questions de sédentarité. Il a été identifié comme une sphère de vie dans laquelle les 

comportements sédentaires étaient prégnants. De nombreuses études interventionnelles ont alors récemment été 

conduites pour réduire la sédentarité professionnelle (e.g., Forberger et al., 2022). Néanmoins, Gibson et al. (2012) 

indiquent que la motivation première des décisionnaires est orientée vers la performance au travail, plus que par 

souci de santé. De plus, les réalités de la pression professionnelle paraissent réduire l’impact que peuvent prendre 

ces initiatives locales qui resteraient encore à développer (Hadgraft et al., 2018). 

2.2. Des actions variées aux résultats contrastés 

L’intérêt accru porté à la problématique de la promotion de l’AP a engendré une pluralité d’actions de 

terrain tournées vers l’objectif de (re)mettre en mouvement les populations, particulièrement dans les pays à fort 

P.I.B. Kahn et al (2002)2 catégorisent ces actions en trois familles de stratégies de promotion de l’AP : 

A. Les approches informationnelles visant à modifier les connaissances et attitudes sur les 

avantages et les possibilités de l’AP au sein d'une communauté ; 

B. Les approches comportementales et sociales visant à enseigner aux gens les compétences de 

gestion comportementale nécessaires à l'adoption et au maintien de comportements d’AP, ainsi 

que pour créer des environnements sociaux qui facilitent et améliorent le changement de 

comportement ; 

C. Les approches environnementales et politiques visant à modifier la structure des 

environnements physiques et organisationnels pour offrir des milieux favorables à l’AP  

Néanmoins, malgré ces actions, le taux d'individus inactif.ve.s sur le plan physique n'a pas diminué depuis 

2003 (Guthold et al., 2020). Il est donc important de s’intéresser à l’état des preuves de l’efficacité de ces stratégies. 

2.2.1.  Les approches informationnelles 

Les approches informationnelles visent à encourager les individus à changer leur comportement physique 

sur le long terme en leur fournissant les informations nécessaires supposées précéder le comportement (des 

informations générales sur la santé, sur la prévention des maladies cardiovasculaires ou encore des informations 

spécifiques sur les préconisations d’AP et d'exercice, Kahn et al., 2002). Ces interventions informationnelles sont 

divisées en plusieurs sous-typologies :  

Les campagnes d'éducation communautaires ont pour objectif d'informer la population des bienfaits de 

l’AP, de sensibiliser aux opportunités existantes dans l’environnement proche, d'expliquer des méthodes pour 

surmonter les obstacles et les attitudes négatives, et d'encourager la participation à des AP au sein de la 

communauté. La revue systématique de Kahn et al. (2002) souligne les résultats positifs de ces interventions pour 

augmenter le niveau d’AP. Néanmoins, ils ne reportent pas l’AP à moyen ou long terme.  

Les campagnes médiatiques de masse utilisent les médias à large diffusion (tels que la télévision, la radio, 

les affiches) pour diffuser des informations sur les bienfaits de l’AP et encourager la participation à celle-ci. Kahn 

et al. (2022) soulignent l’insuffisance de résultats de cette stratégie pour améliorer le niveau d’AP d’une 

 

 

2 Le travail de Kahn et al. (2002) n'a, à notre connaissance, fait l'objet d'aucune amélioration substantielle par des 

recherches ultérieures. Cependant, afin d'enrichir la discussion sur les résultats de cette étude, nous nous appuyons 

également sur des références plus récentes. 
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population. Maltagliati et al. (2022) confirment et précisent ces résultats en exposant que la diffusion des bénéfices 

sanitaires de l’AP n’est pas une stratégie efficace. Sallis et al. (2016) soulignent qu’il n'est pas évident de savoir si 

ces politiques menées au niveau national se traduisent réellement en changements de comportements. Klepac 

Pogrmilovic et al. (2020) confirment ces limites des stratégies d’informations des populations. Pour autant, ces 

stratégies ‘d’informations sanitaires’ perdurent dans les actions de promotion de l’AP (e.g., ‘manger-bouger’ , 

Radel, 2012). 

L'éducation à la santé en classe représente les actions d'informations et d’aide à la prise de décision en 

matière de santé, en mettant l'accent sur l’AP à l’école. Elle vise à informer les élèves sur les bienfaits d’être 

actif.ve, à les sensibiliser aux opportunités disponibles, à les aider à surmonter les obstacles et les attitudes 

négatives, ou encore à les encourager à participer à des AP. Les travaux de Kahn et al. (2002) soulignent 

l’insuffisance de résultats de cette stratégie alors que l’école est considérée comme le lieu clef dans les stratégies 

de promotion de l’AP (Patte et al., 2006). D’autres études corroborent les résultats peu convaincants qu’exposent 

ces interventions scolaires protéiformes visant à augmenter le niveau d’AP des élèves (Hynynen et al., 2016; 

Rodrigo-Sanjoaquín et al., 2022; van Sluijs et al., 2007). 

Le bilan des approches informationnelles apparait mitigé. Kahn et al. (2002) recensent des résultats 

positifs uniquement pour l’une des trois sous-typologies susmentionnées (i.e., les campagnes d'éducation 

communautaires). Un large éventail d’études empiriques souligne également les limites de ces approches. Rhodes 

et De Bruijn (2013) défendent l’idée d’un décalage entre les intentions d’être actif et l’action, qu’il est intéressant 

de pointer quand on évoque ce type de stratégies. Effectivement, ces stratégies semblent reposer essentiellement 

sur une vision biophysiologique, appelée également biomédicale, de la santé, entendue soit comme une absence 

de maladie, soit comme un état biologique souhaitable (Potdevin et al., 2017). Elles sont fondées sur l’hypothèse 

que la recommandation d’une AP régulière pour ses bénéfices sanitaires serait suffisante pour transformer 

l’intention d’être actif.ve au quotidien. Pourtant, les liens entre intention et comportements actifs ne sont pas 

démontrés (Conner & Norman, 2022; Sheeran, 2002). Les changements d’intentions ne s’accompagnent pas 

systématiquement de changements de comportements (Rhodes & Dickau, 2012). 

2.2.2. Les approches comportementales et sociales 

Les approches comportementales et sociales se concentrent sur l'augmentation de l’AP par le 

développement des compétences en gestion du comportement et en structurant l'environnement social pour 

apporter un soutien au changement (Kahn et al., 2002). Différentes stratégies découlent de cette deuxième 

approche : 

Les interventions scolaires modifient les programmes scolaires afin d'augmenter le niveau d’AP pendant 

les cours d’éducation physique. Différentes stratégies sont possibles : ajouter de nouveaux cours ; prolonger la 

durée des cours existants ; tenter d’augmenter le temps passé en AP sans prolonger le temps de cours. Les preuves 

de l’efficacité de ces interventions sont soulignées par la revue de littérature de Kahn et al. (2002), mais la 

durabilité de ces effets reste limitée (Lonsdale et al., 2013; Wong et al., 2021). La question de la durabilité des 

effets se pose notamment à une échelle plus grande puisque les expériences vécues en cours d’éducation physique 

sont associées à l’engagement dans l’AP à l’âge adulte (Griggs & Fleet, 2021) et les expériences d’AP ne sont pas 

systématiquement positives (Ladwig et al., 2018). 

Les interventions en matière d'éducation à la santé et d'éducation physique en milieu universitaire visent 

aux changements comportementaux durant la transition entre l’adolescence et l’âge adulte en augmentant les 

niveaux d’AP chez les étudiant.e.s universitaires. Les preuves ne sont pas suffisantes ici pour considérer que les 

stratégies sont efficaces (Kahn et al., 2002). Aussi, très peu de stratégies se sont-elles véritablement focalisées sur 

cette population spécifique (Howells & Coppinger, 2022; Hynynen et al., 2016; Wing Kwan et al., 2009). Les 

stratégies s’opèrent principalement sur les plus jeunes - probablement en raison de l'idée persistante d'une ‘période 

dorée’ limitant ainsi l'importance de toute période future au début de l'adolescence. Pourtant, les adultes émergents 

sont à considérer comme une population vulnérable face à l’inactivité physique (voir section 1.3.2) et les schémas 
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d’AP développés pendant cette période peuvent déterminer ceux de l’âge adulte (Sparling & Snow, 2002). Comme 

le souligne Arnett (2000) « L'âge adulte émergent est une période de la vie où de nombreuses directions différentes 

restent possibles, où peu de choses sur l'avenir ont été décidées avec certitude, où l'étendue de l'exploration 

indépendante des possibilités de la vie est plus grande pour la plupart des personnes que pendant toute autre 

période du parcours de vie » (Arnett, 2000, p.469). Par conséquent, cette période a été identifiée comme une 

période clef pour acquérir des comportements de santé qui se maintiennent à l'âge adulte, notamment en ce qui 

concerne l’AP (Viner & Macfarlane, 2005). Néanmoins, les interventions n’ont pas encore les effets escomptés.  

L'éducation à la santé en classe axée sur la réduction du temps de télévision et des jeux vidéo : dans les 

salles de classe de l'école primaire et dans le cadre d'un programme général de santé, les enseignant.e.s dispensent 

des cours qui visent à réduire le temps passé à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo. Kahn et al (2002) 

soulignent qu’il n’y a pas assez de preuves pour affirmer que ces stratégies fonctionnent pour augmenter le niveau 

d’AP. Cela rejoint l’idée que la lutte contre la sédentarité et les stratégies de promotion de l’AP sont deux objectifs 

complémentaires mais non systématiquement reliés (Duclos et Thivel, 2016) 

Les interventions ciblées sur la famille visent à modifier les comportements liés à la santé en utilisant des 

techniques qui renforcent le soutien des membres de la famille pour l’AP. La famille représente une source 

d'influence majeure pour les enfants dans l'adoption de comportements physiques et constitue donc une cible 

appropriée pour l'intervention (Xu et al., 2015), comme récemment exposé par des guides pratiques de promotion 

de l’AP (Fabre et al., 2023) Néanmoins, Kahn et al. (2002) recensent un manque de preuves quant à l’efficacité de 

ces interventions. 

Les interventions de soutien social dans les contextes communautaires visent à modifier les 

comportements liés à l’AP en créant, renforçant et maintenant des réseaux qui fournissent des relations inter-

individuelles favorables au changement de comportement. Ces stratégies se basent soit sur la création de nouveaux 

réseaux, soit en travaillant au sein de réseaux préexistants. Kahn et al (2002) recensent des preuves solides quant 

à leur efficacité pour augmenter le niveau d’AP des populations ciblées. Ces résultats convergent avec des études 

exposant l’importance d’un support social pour s’engager dans l’AP chez différentes tranches d’âges (Kosteli et 

al., 2016; Van Der Horst et al., 2007). 

Les programmes de changement de comportement en matière de santé adaptés individuellement sont 

personnalisés en fonction de la disposition au changement de l'individu, de ses intérêts spécifiques et de ses 

préférences. Ces programmes enseignent aux participant.e.s des compétences comportementales spécifiques qui 

leur permettent d’intégrer une AP dans leur routine quotidienne. Les preuves de leur efficacité sont soulignées par 

les travaux de Kahn et al. (2002). Nous pouvons néanmoins noter la difficulté économique et pragmatique 

d’étendre ces stratégies individuelles à une population plus large. De même, la durabilité de ces actions n’est pas 

démontrée. Les stratégies de coaching et de suivi des individus peuvent avoir des effets sur l’AP, mais ils restent 

de faible amplitude et de courte durée (Salisbury et al., 2023). 

Les approches comportementales et sociales semblent donc plus efficaces que les précédentes (i.e., 

informationnelles). Néanmoins, la question de leurs effets à long terme reste à maximiser et à démontrer. Par 

exemple, alors que l’environnement scolaire est perçu comme le lieu idéal de promotion de l’AP (Pate et al., 2006), 

une récente revue systématique, menée par Sanjoaquin et al. (2022), met en lumière les effets très limités des 

stratégies de promotion de l’AP scolaire. Ces résultats concordent avec la faiblesse des résultats d'impact réels des 

stratégies scolaires sur l’AP chez des adolescent.e.s plus âgé.e.s (Hynynen et al., 2016). De même, alors que 

l’éducation physique, est présentée comme la discipline scolaire phare de la promotion de l’AP (Tappe & 

Burgeson, 2004), les preuves scientifiques accompagnant les approches comportementales et sociales restent 

mitigées. Bien que l’éducation physique soit théoriquement placée au centre d’une double promotion de l’AP 

(effets directs et indirects [Slingerland & Borghouts, 2011]), les preuves empiriques ne confirment que faiblement 

son efficacité dans la promotion de l’AP immédiate (Alderman et al., 2012; Slingerland & Borghouts, 2011). Les 

preuves sont d’ailleurs largement plus nuancées concernant les effets sur le niveau d’AP des élèves à plus long 

terme (Slingerland & Borghouts, 2011). Les expériences vécues et marquantes en éducation physique ne semblent 
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pas non plus systématiquement favorables à l’atteinte de son objectif de promouvoir durablement l’AP (Griggs & 

Fleet, 2021). Il devient alors nécessaire de s’interroger quant à la nature de ces « compétences en gestion des 

comportements de santé » et du « soutien social » sur lesquelles se basent les approches comportementales et 

sociales mises en avant par Kahn et al. (2002). 

2.2.3. Les approches environnementales et politiques 

Enfin, les approches environnementales et politiques visent à offrir des opportunités physiques, un soutien 

et des indications pour aider les personnes à adopter des comportements physiques plus sains. Ces stratégies 

rejoignent l’idée que le niveaux d’AP est associé à l’organisation et à l’aménagement de l’environnement physique 

(McCormack et al., 2010). Kahn et al. (2002) dévoilent l’efficacité des stratégies de création ou d’amélioration de 

l'accès à des lieux pour l’AP lorsqu’elles sont combinées à des activités d'information et de sensibilisation. Cela 

corrobore l’approche de Bellew et al. (2020) et les résultats de Rodrigo-Sanjoaquín et al. (2022) exposant que les 

stratégies multi-niveaux seraient les plus efficaces. Néanmoins, si différentes études montrent qu’agir sur 

l’environnement impacte l’AP (Tcymbal et al., 2020; Van Holle et al., 2012), peu d’études s’interrogeant sur l’effet 

à long terme semblent avoir été menées et ce levier d’actions échappe au quotidien professionnel d’une majorité 

des actrices et acteurs de terrain. 

Parmi les stratégies environnementales les moins coûteuses, les incitations à la prise de décision visent à 

encourager les individus à choisir des options d’AP au cours de leur journée. Ces stratégies étaient comprises dans 

la première famille de Kahn et al. (2002) (i.e., approches informationnelles) mais nous les rapprochons plutôt des 

approches environnementales. Ce sont par exemples des icônes ou des messages incitant l’utilisation des escaliers 

plutôt que des ascenseurs ou des escalators. La revue systématique de Kahn et al. (2002) souligne que les preuves 

empiriques confirment l’efficacité de ces interventions. Cela rejoint la stratégie des « nudges3 » qui semble 

néanmoins devoir encore faire ses preuves sur le long terme (Forberger et al., 2022). Cette stratégie paraît dépasser 

l’information et la volonté d’intention en s’appuyant sur des processus d’engagement plus « automatiques » 

(Strack & Deutsch, 2004). 

2.3. De multiples cadres scientifiques mobilisés4 

L’AP étant devenue un véritable objet de recherche, les cadres scientifiques éclairant les processus 

d’engagement dans l’AP se sont multipliés. Dans les stratégies susmentionnées, les stratégies les plus efficaces 

sont celles inscrites dans un cadre scientifique précis (Rodrigo-Sanjoaquín et al., 2022). Il convient alors d’éclairer 

différents cadres scientifiques pour capturer les leviers de promotions de l’AP. Pour autant, l’ensemble des études 

actuelles ne sous-tend pas des résultats solides quant à leur impact significatif et durable pour promouvoir l’AP 

(Rhodes et al., 2021). 

 

 

3 Les « nudges » sont des incitations douces qui influencent les comportements sans contraindre les choix. Par 

exemple, placer des fruits à portée de main dans une cafétéria pour encourager une alimentation plus saine est un 

nudge. De même, l'affichage de la consommation d'énergie en temps réel dans une maison peut inciter à des 

comportements plus économes en énergie. Les nudges sont des moyens subtils de guider les décisions des gens 

dans une direction positive. 

4 Cette section n’a pas pour ambition de capturer l’entièreté des modèles théoriques (pour une vue d’ensemble plus 

exhaustive, voir Van Hoye et al., 2022). 
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2.3.1. Comprendre l’intention pour expliquer l’engagement : les approches socio-

cognitives  

Les modèles socio-cognitifs sont largement utilisés en psychologie de la santé et répandus dans le 

domaine de l’AP (Rhodes et al., 2019). Ces cadres théoriques postulent que les comportements humains sont 

influencés par des processus psycho-sociaux visant à évaluer le rapport coûts (les aspects négatifs, désagréables 

ou contraignants associés à l'adoption d'un comportement particulier) / bénéfices (les récompenses, avantages ou 

résultats positifs attendus ou espérés en adoptant un comportement) à adopter un comportement (Brand & Cheval, 

2019). Utilisés dans le domaine de l’AP, ces modèles cherchent à expliquer comment les individus évaluent, 

interprètent et réagissent à leur environnement social dans le contexte de la prise de décision et de l'adoption de 

comportements physiques. 

 Parmi les modèles socio-cognitifs, la théorie du comportement planifié (theory of planned behavior ; 

Ajzen, 1991), le modèle des croyances relatives à la santé (health belief model; Rosenstock, 1974) et la théorie 

sociale cognitive (social cognitive theory ; Bandura, 1977) ont été fréquemment mobilisés. Le modèle du 

comportement planifié développé par Icek Ajzen est l'un des modèles socio-cognitifs les plus connus et utilisés 

dans le domaine de la psychologie sociale. Ce modèle cherche à expliquer les processus qui sous-tendent les 

comportements humains en se concentrant sur les intentions comportementales. 

Ces modèles ont fait leurs preuves en validant des associations positives entre attitudes, contrôle 

comportemental perçu et normes subjectives avec l’intention d’être actif physiquement (Downs & Hausenblas, 

2005). Néanmoins, l’écart entre l’intention et le comportement a fréquemment été souligné (Sheeran, 2002). 

Rhodes et de Bruijin (2013) mettent en avant qu’une large partie des individus déclarant avoir l’intention d’être 

actif ne le seront en fait jamais. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les associations avec l’AP sont plus solides 

lorsque les mesures sont effectuées à l’aide d’outils subjectifs (e.g., par questionnaire) plutôt qu’estimées à l’aide 

de mesures plus objectives (e.g., accéléromètres, cardiofréquencemètres (McEachan et al., 2011). 

Ces modèles ont mené à la création d’études interventionnelles (Steinmetz et al., 2016), mais les preuves 

de leur efficacité restent hétérogènes. Les modifications d’intention atteintes ne sont que faiblement associées à 

un changement de comportement (Rhodes et al., 2021; Rhodes & Dickau, 2012). 

2.3.2.  Comprendre les buts et les régulations pour expliquer l’engagement : les 

approches hybrides 

Les modèles hybrides intègrent les processus d'autorégulation (self-regulation) dans la réflexion 

précédente et proposent différentes étapes du changement de comportement planifié. L'autorégulation peut être 

définie comme l'ensemble des processus par lesquels les individus se fixent des objectifs, les poursuivent et 

régulent leurs actions pour les atteindre, en contrôlant leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements (Carver 

& Scheier, 1982). Cette approche sous-tend que les individus exercent un contrôle sur leur fonctionnement à 

travers quatre éléments en interaction : (1) un objectif, une intention ou une norme à atteindre ; (2) des informations 

d'entrée sur leur état actuel ; (3) un système de contrôle qui permet de détecter l'écart entre leur état et l'objectif, 

l'intention ou la norme fixée ; et (4) un système d'action qui facilite la mise en œuvre de comportements, de pensées 

ou d'émotions visant à réduire l'écart potentiellement détecté par l’individu. Dans ces modèles, l’intention de 

devenir actif se développe dans une phase pré-intentionnelle. Des stratégies d’autorégulation se mettent alors en 

place dans un second temps pour favoriser le passage de l’intention aux comportements. 

La littérature scientifique soutient ces modèles dans l’étude des processus d’engagement dans l’AP à 

travers la planification et l’implémentation de l’action (Bélanger-Gravel et al., 2013; Maltagliati et al., 2023; Silva 

et al., 2018). Cependant, Silva et al. (2018) discutent de résultats hétérogènes quant à l’efficacité des études 

interventionnelles basées sur ces modèles théoriques pour promouvoir l’AP. 
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2.3.3. Comprendre la capacité à résister pour expliquer l’engagement : les 

théories du contrôle de soi 

Le contrôle de soi était initialement défini comme le processus volontaire et exigeant visant à inhiber les 

inclinations vers les tentations (Baumeister et al., 1994). Les modèles partageaient l'idée que cette action 

d'inhibition nécessitait un investissement important en termes de ressources mentales et reposait sur des processus 

délibérés. Cependant, l'évolution de ces modèles oriente désormais les études à se concentrer davantage sur les 

multiples mécanismes par lesquels les individus progressent vers leurs objectifs à long terme, malgré la présence 

de tentations (Maltagliati, 2023). Les modèles de stratégies de contrôle de soi soulignent ainsi que pour résister 

aux tentations environnantes (inactivité physique), l’individu serait équipé d’une ‘boîte à outils’ de ressources à 

utiliser pour faire face aux tentations rencontrées dans un la poursuite d’un but (Fujita et al., 2020). Ces modèles 

exposent un cycle composé de quatre étapes - une situation ; une attention ; une réévaluation et une réponse – dans 

laquelle un ensemble de stratégies de contrôle de soi peut être utilisée pour réguler le conflit entre le but d’être 

actif et la tentation des comportements sédentaires. Le modèle a été étendu par Werner et Ford (2023) qui 

soulignent la diversité des stratégies possibles en fonction de l’individu et de la relation qu’il tisse avec la situation. 

Malgré des avancées récentes sur leurs compréhension (Maltagliati, 2023), ces modèles n’ont que très 

peu été utilisés dans le champ de la promotion de l’AP et été intégrés par les actrices et acteurs de terrain. Ces 

modèles, initialement focalisés sur un processus délibératif par lequel les individus développent une intention et 

cherchent à la convertir en action a posteriori, proposent dorénavant d’intégrer des processus plus automatiques et 

inconscients, sans mobilisation de l’intention. Des études sont nécessaires pour pouvoir les évaluer. 

2.3.4.  Comprendre la motivation ou les émotions pour expliquer l’engagement : 

les théories psychologiques 

La littérature accumule plus de cent théories distinctes de la motivation (Fenouillet, 2016). L’étude de la 

motivation est l’étude des motifs qui poussent un individu à l’action. Nous ne détaillerons pas l’ensemble de ces 

théories dans ce travail. « Ces modèles questionnent la manière dont les individus s’engagent dans un 

comportement, la qualité et quantité de cet engagement, ainsi que les facteurs du maintien du comportement » 

(Van Hoye et al., 2022 p.6). Ces théories ont fréquemment été utilisées pour comprendre l’engagement ou le 

désengagement des individus dans l’AP. La théorie motivationnelle la plus saisie dans la littérature de l’AP est 

celle de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985). Elle se distingue d’autres théories par son approche qualitative 

de la motivation humaine (versus une quantité de motivation). Initialement composé d’une double structure (i.e., 

motivation intrinsèque et extrinsèque), ce cadre théorique offre aujourd’hui un continuum motivationnel découpée 

en sept niveaux d’auto-régulation : la motivation intrinsèque, la régulation intégrée, la régulation identifiée, la 

régulation introjectée, la régulation externe et l’amotivation. De nombreuses études soutiennent ce cadre théorique 

pour promouvoir l’AP. Les résultats de Teixeira et al. (2012) éclairent le fait que plus les personnes développent 

des motivations autonomes à l’égard de l’AP (i.e., la motivation intrinsèque, les régulations intégrée et identifiée) 

plus elles s’y engagent durablement. Les motivations contrôlées (régulations introjectée et externe) pourraient 

augmenter temporairement un niveau d’AP, mais seraient moins intéressantes sur le long terme (Texeira et al., 

2012). Enfin, l’amotivation est associée négativement à l’AP (Texeira et al., 2012). 

La théorie de l’intérêt en situation fait également partie de ces « théories motivationnelles » (Van Hoye 

et al., 2022). L’attrait d’une tâche pour l’individu serait dépendant de sept dimensions regroupées en trois 

catégories : les caractéristiques de l’activité (la nouveauté et le défi), les dispositions mentales (les intentions 

d’exploration, l’éveil du désir et l’altération du temps), et l’expérience interactive (demande d’attention et du 

plaisir). Cette théorie est majoritairement développée dans le champ de l’éducation physique (Pasco & Spreux, 

2014). 

Les états affectifs, caractérisés par de soudaines sensations de plaisir ou de déplaisir, dont la nature et 

l’intensité varient (Deci, 1975), ont également été utilisés pour comprendre l’engagement dans l’AP (Van Hoye et 
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al., 2022). Schultchen et al. (2019) exposent une relation bidirectionnelle entre les affects et l’AP. Des travaux ont 

d’ailleurs repéré une relation positive entre affects et AP (Rhodes & Kates, 2015). Ces travaux démontrent que 

l’amusement et le sentiment d’auto-efficacité ressentis lors d’une AP déterminaient l’augmentation de cette 

pratique (Rhodes & Kates, 2015). 

Malgré les preuves d’efficacité de ce cadre théorique, une centration unique sur l’aspect motivationnel 

semble réductrice face à la nature holistique de l’humain (Whitehead, 2010). Des travaux empiriques montrent 

notamment que pour un même niveau de motivation, les comportements physiques peuvent différer. Longmuir et 

al. (2015) soulignent par exemple que les enfants à condition de santé chronique vulnérable sont tout autant « 

motivés » que les enfants sains, mais que leur condition physique et leur motricité sont des freins à l’engagement 

dans l’AP. Une vision plus holistique semble intéressante pour capturer au mieux la compréhension de 

l’engagement dans l’AP. 

2.3.5. Comprendre l’individu dans son environnement pour expliquer 

l’engagement : les théories bioécologiques 

Contrairement aux modèles précédents, les théories bioécologiques (ou socio-écologiques) exposent que 

le développement des individus est influencé par différents déterminants qui interagissent entre eux et évoluent 

dans le temps (McLeroy et al., 2003). Initialement conceptualisées pour une approche compréhensive du 

développement humain, plusieurs adaptations pour le champ spécifique à l’AP se sont vues proposées (Bauman et 

al., 2012; McLeroy et al., 2003; Parker et al., 2019). Le modèle de Bauman et al. (2012) est le plus fréquemment 

utilisé. Il postule que le comportement d’AP dépend de cinq niveaux de déterminants qui interagissent entre eux 

tout au long de la vie : les facteurs individuels (e.g., facteurs psychosociaux, sexe) ; interpersonnels (e.g., soutien 

social des pairs ou de la famille) ; environnementaux (e.g., environnement construit, sécurité) ; régionaux-

nationaux (e.g., système de transport, plan national de santé) ; et globaux (e.g., urbanisation, média, développement 

économique). 

L’efficacité de ces modèles pour comprendre l’engagement dans l’AP est soutenue par les preuves 

empiriques. Des études décrivent des associations entre l’AP et le milieu individuel (Amireault et al., 2013), 

interpersonnel (Biddle et al., 2011), environnemental (Limstrand, 2008), régional-national (De Nazelle et al., 2011) 

et globaux (Werneck et al., 2019). Les preuves quant à l’association efficace entre ces différents niveaux et l’AP 

sont présentes dans la littératures (e.g., Craggs et al., 2011; Davison & Lawson, 2006). Néanmoins, malgré 

l’efficacité prouvée de ces modèles, les actrices et acteurs de la promotion de l’AP ont du mal à les saisir, 

possiblement compte tenu des leviers bien souvent éloignés de leur approche quotidienne. En France, peu d’études 

interventionnelles basées sur cette approche globale sont mises en place (e.g., Simon et al., 2008) et les 

interventions ont des résultats limités (Rodrigo-Sanjoaquín et al., 2022). 

Malgré la robustesse et la multiplicité des modèles théoriques, la promotion de l’AP reste un problème 

majeur depuis des dizaines d’années et ne semble pas se résoudre malgré les avancées scientifiques (Guthold et 

al., 2019). Par ailleurs, Rhodes et al (2019) annoncent que le faible impact des interventions de promotion de l’AP 

ne dépend pas du modèle sélectionné. Prestwich et al. (2014) estiment que la saisie des cadres théoriques par les 

acteurs de terrain est limitée. Les auteurs appellent alors à davantage d’innovations dans les stratégies de promotion 

de l’AP (Rhodes et al., 2021). Et si la lutte contre l'inactivité physique nécessitait dorénavant que les actrices et 

acteurs de terrain intègrent les cadres théoriques ? 

3. Bilan du chapitre 1 

L’AP est à considérer comme un élément crucial pour l’Homme. Ses bénéfices sont démontrés sur les 

multiples dimensions humaines et les fonctionnements des sociétés. Au contraire, le déficit d’AP représente un 

véritable problème de santé publique. Les preuves scientifiques couplées aux constats d’une inactivité physique 

massive et intergénérationnelle placent ainsi la promotion de l’AP comme un défi majeur que doivent saisir les 

sociétés actuelles et futures. Sur ce point, la compréhension de l’AP à travers une définition énergétique (i.e., 
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Caspersen, 1985) couplée à l'utilisation de cadres d'intensité et de motifs/contextes (i.e., METS) semble bénéfique 

à la mise en place d’actions inclusives partagées par de multiples actrices et acteurs. 

Cette mission paraît largement présente dans les différents secteurs lorsque nous étudions les discours et 

les curriculums formels. Néanmoins, la complexité de l’AP fluctuante et fragile au cours de la vie, ainsi que 

l’efficacité limitée des actions menées jusqu’à présent, démontrent que le combat contre l’inactivité physique doit 

continuer, s’intensifier et s’enrichir. 

Une diversité de modèles théoriques éclaire les processus d’engagement dans l’AP avec précision. L'étude 

de ces modèles nous permet d’identifier les processus relatifs à la pratique de l’AP. Néanmoins, les données 

recueillies à travers les études épidémiologiques et interventionnelles montrent que les modèles théoriques actuels 

peinent à (re)mettre en mouvement les populations, d’autant plus dans une visée à long terme. Alors que l’AP et 

sa promotion peuvent dorénavant être perçues comme un objet de recherche, la capacité limitée des stratégies 

mobilisées invite à changer de paradigme. 

La définition de l’AP la considérant comme ‘culturelle, spatialisée et émotionnelle’ (Piggin, 2020) 

souligne que celle-ci ne peut pleinement être saisie sans s’intéresser à celui ou celle qui la perçoit. Les travaux 

mobilisés sur l’inactivité physique défendent aussi l’idée que la perception des contraintes limitant la pratique de 

l’AP est également dépendante de l’individu (Mullahy & Robert, 2010). L’analyse des modèles théoriques et des 

stratégies ont, en effet, mis en avant que les processus d’engagement dans l’AP sont dépendants de variables 

individuelles, couplées à des variables plus ‘lointaines’. Agir sur les motifs d’agir, les valeurs, les ressources, la 

capacité à se fixer des buts sont des stratégies soutenues par les différents modèles théoriques pour promouvoir 

l’AP. Réunis, ces travaux tendent à justifier l’importance d’une éducation holistique à l’AP : c’est-à-dire la prise 

en compte des différentes dimensions de l’individu (e.g., ses croyances, sa motivation, son plaisir). 

Les modèles théoriques de promotion de l’AP ne semblent pas systématiquement mobilisés dans les 

programmes de promotion limitant la capacité à les éprouver de manière empirique, et révélant également leur 

manque d’opérationnalité (Van Hoye et al., 2022). En parallèle, peu d’études interventionnelles se basent 

effectivement sur une théorie et parmi celles qui le font, il semble que la théorie ne soit pas utilisée de manière 

exhaustive (Prestwich et al., 2014). Un enjeu de la lutte contre l’inactivité physique réside alors dans la 

mobilisation effective d’un cadre théorique efficace et accepté par les acteurs de terrain. 

Les philosophes empiristes du 18ème siècle affirmaient que « L’éducation nous fait ce que nous sommes » 

(Hélvétius, cité par Reboul, 2018). Et si la promotion de l’AP, pensée à travers la régulation cognitive ou des buts, 

la capacité à résilier, la motivation ou les systèmes bioécologiques, ne pouvait plus se concevoir sans éducation ? 

Un modèle théorique centré sur l’éducabilité des individus permettrait à la fois, de rejoindre les connaissances 

actuelles quant à l’importance des déterminants individuelles, mais également de construire des stratégies 

pragmatiques pour tenter d’inverser l’hégémonie de l’inactivité physique. Face à l’échec de la promotion de l’AP, 

le concept de Littératie Physique (LP) invite à tenter le pari de son éducation.  
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Chapitre 2. La littératie physique, une littératie singulière pour promouvoir 

l’activité physique durable 

 

« Vous êtes lettré(e). Comment le savons-nous ? Parce que vous lisez ceci. Être lettré, du moins dans le 

langage courant de la conversation quotidienne, signifie être capable de lire et d'écrire » (Corlett et Mandigo, 

2013, p18). 

Aujourd’hui, la multitude de déclinaisons proposées dans le domaine de l’éducation et de la recherche, 

témoigne que le terme de littératie connait une forte expansion et semble se détacher d’une définition restrictive 

centrée sur l’écriture et la lecture comme le montrent ses différentes déclinaisons : la littératie en mathématique, 

la littératie historique, la littératie en santé, la littératie numérique ou encore, la LP. 

Ajoutée à une orthographe flottante du mot, notable dans les recherches francophones (littératie, litéracie 

à littéracie, Hébert & Lépine, 2013), la profusion de littératies soulève des interrogations quant à la définition 

précise de ce terme, fréquemment utilisé comme une partie radicale d’une expression5, sans pour autant être défini 

ou problématisé (Reuter, 2003 ; Kara et Privat, 2006). 

L’abondance sémantique actuelle, dans un champ de recherche de plus en plus prolifique, peut donner 

aux lecteurs une impression d’éclatement ou de dilution, comme si toutes les pratiques scolaires, culturelles ou 

sociales relevaient peu ou prou de la littératie : la santé, le numérique, l’image, le corps, les mathématiques, la 

communication, ou les activités artistiques. Cette tendance de choix terminologiques a d’ailleurs fait naître 

certaines réticences (e.g., Lounsbery & McKenzie, 2015), tout comme son utilisation générique (i.e., littératie), 

critiquée pour être trop proche d’illettrisme et d’analphabétisme ou trop concurrente de littérature. Néanmoins, 

bien que ces nombreuses variations puissent refléter un intérêt accru pour le terme, et une ouverture du monde de 

l’éducation sur diverses problématiques actuelles, elles peuvent également révéler un potentiel opportunisme 

consistant à ‘faire du neuf avec du vieux’.  

Il est donc important d'examiner le concept de littératie et d’analyser si le concept (ou son utilisation 

comme partie radicale d’une expression) comporte une plus-value par son usage dans le domaine ‘physique’. Cette 

utilisation ‘à la mode’ capture-t-elle une richesse sémantique ? En quoi le radical littératie fait-il sens lorsqu’il est 

décontextualisé de la lecture et de l’écriture ? La LP est-elle partie intégrante d’une littératie générique ? Ou bien 

s’inscrit-elle comme une littératie à part entière ? Existe-t-il qu’une seule LP ?  

Le nombre de publications scientifiques sur la LP a connu une croissance exponentielle lors de la dernière 

décennie, apportant notamment des éléments concrets pour étayer le lien entre littératie et LP. Ce chapitre 

cherchera alors à fournir une base de compréhension solide sur les concepts de littératie et de LP afin d’analyser 

si l’utilisation de l’expression LP est justifiée. Ainsi, un détour sur l’origine et l’évolution du concept nous 

apprendra que le terme littératie capture une richesse bien plus importante que son usage restrictif synonyme du 

‘savoir lire’ et du ‘savoir écrire’ (Legendre, 2005). Nous verrons que, comme toute notion, elle est sujette à des 

interprétations variées engendrant une diversité de définitions de la littératie. Sur cette base, nous analyserons les 

raisons pour lesquelles la notion de LP est devenue un concept à part entière conservant un lien avec son radical 

 

 

5 La partie radicale d’une expression est la portion fondamentale et invariable d'un mot qui porte le sens principal 

ou essentiel du mot. C'est le noyau du mot qui contient son sens de base, et à cette partie, on peut ajouter des 

préfixes, des suffixes, des infixes ou des circumfixes pour former de nouveaux mots ou pour en changer le sens. 
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littératie ; et qu’une utilisation de ce concept n’est pas un effet de mode quand celui-ci est utilisé avec précision. 

Arrivés au terme de ce chapitre, nous noterons que la saisie de la problématique de la promotion de l’AP par la LP 

peut être considérée comme un changement de paradigme puisque celui-ci bouscule les frontières de l’intervention. 

1. Comprendre la Littératie 

1.1. D’une maitrise des lettres à une autonomie dans la société 

Historiquement, la littératie (literacy en anglais) a été principalement utilisée en relation avec la maîtrise 

de la langue (anglaise) avec la capacité à lire et écrire (Legendre, 2005). Literate trouve son origine dans le latin 

literatus/litteratus, signifiant quelqu’un d’instruit, de savant, qui connaît les lettres. Avant la fin du 20ème siècle, le 

terme de literacy n’était que très peu utilisé au-delà de sa référence aux capacités de lecture et d’écriture. 

Aujourd’hui, une large gamme de champs scientifiques ont adopté ce radical literacy et le terme s’est vu élargir 

son acception. 

Durden et al. (2022) exposent que le terme apparaît pour la première fois au début du 15ème siècle, avec 

des descriptions telles qu’ « instruit, éduqué ou ayant connaissance des lettres ». Au cours du 18ème siècle, le terme 

est fréquemment associé à l’acquisition de connaissances littéraires et est utilisé comme nom à part entière à partir 

de 1883, signifiant « la capacité de lire et écrire » ou « celui qui sait lire et écrire ». Le terme de literacy apparait 

à cette époque dans un contexte de campagne contre l’analphabétisme. Les origines de son antonyme illeterate 

sont également retracées au début du 15ème siècle, et sont associées à une non-éducation et une incapacité à lire et 

à écrire. Elles rejoignent alors sa définition latine illeteratus signifiant « ignorant, inculte» (Durden-Myers et al., 

2022). 

L’étude du concept, dans sa traduction française littératie est difficile en France. Fernandez (2005) trace 

l'évolution du concept en français et expose une pluralité de termes équivalents : l'alphabetisation (qui désigne 

l’acte d’alphabétiser - apprentissage de la lecture et de l'écriture) ; alphabétisme (qui désigne un niveau d’aptitude 

à la lecture et à l’écrit) ; et littératie (terme apparu plus récemment pour décrire l’apprentissage de nouvelles 

compétences qui dépassent le cadre scolaire ; Fernandez, 2005). Fraenkel et Mbodj-Pouye (2010) exposent par 

ailleurs une difficulté de traduction considérable. Différentes orthographes peuvent effectivement être repérées au 

sein de la littérature. Néanmoins, pour ces auteurs, le choix d’utiliser le terme de littératie est un néologisme 

nécessaire. 

Derrière cette conception relativement simple de la littératie, Grundmann (1958) est, à notre connaissance, 

le premier à dévoiler un premier sens plus précis à travers l’analyse de son évolution historique. En analysant les 

antonymes litteratus et illitteratus, Grundmann (1958) montre que jusqu'au 17ème siècle, un illiteratus désignait 

une personne qui ne savait ni lire ni écrire et ne parlait pas latin. Néanmoins, à partir du 17ème siècle, le terme 

semble avoir évolué : un illiteratus pouvait lire dans la langue vernaculaire (commune) mais ignorait le latin. Cette 

première évolution met en évidence une première complexité du terme, qui englobe à la fois des compétences 

spécifiques (lire et écrire) et des connaissances linguistiques propres à l’appartenance à une culture (connaissance 

du latin). Les chercheurs ont accordé une attention croissante à sa définition à partir des années 1950 (Dudley et 

al., 2017) et leurs travaux ont eu des implications directes pour les approches pratiques et politiques relatives à ce 

concept (Fransman, 2005).  

En France, la polysémie du vocabulaire est notable (Fernandez, 2005). Les années 1970-1980 sont 

marquées par une redécouverte de l’analphabétisation. « Alors qu’il semblait évident aux pouvoirs publics que tout 

Français savait lire et écrire, et que l’analphabétisme ne pouvait concerner que les pays dits sous-développés, les 

autorités se voient forcées de considérer sérieusement le problème après publication d’un rapport officiel en 

janvier 1984 » (Fernandez, 2005, p.4). La première définition internationale acceptée considère ainsi comme 

lettrée la personne qui peut lire et écrire en comprenant un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie 

quotidienne (Rapport 1958, cité par UNESCO, 2004). Le terme tend alors à se raccrocher au sens de son origine 

latine susmentionnée. Cette approche restrictive à la capacité de lecture et d’écriture est adoptée dès les années 

1950 par l’Unesco et mène à l’organisation, de vastes programmes d’éducation des populations, les literacy 
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campaigns (campagnes d’alphabétisation, Fraenkel, 2021). Néanmoins, la définition du terme littératie s’est 

élargie au fil de l’histoire. 

Une reconceptualisation du terme d’analphabétisme engendre, en France, dans les années 1970-1990 

l’émergence de la littératie (Fernandez, 2005). Fernandez (2005) identifie la première utilisation de littératie en 

1994 par Régine Pierre (1994), qui sera reprise et diffusée dans le rapport international de l'OCDE Littératie, 

économie et société. Les défenseurs du concept en français critiquent une vision trop minimaliste et restrictive 

véhiculée par le concept d'alphabétisation, et expliquent l'inefficacité des approches d'alphabétisation telles qu'elles 

étaient conçues. La compréhension du terme tend alors dorénavant à dépasser l’étude de la déficience des 

compétences scolaires de lecture et d’écriture et s’ouvre vers la compréhension des compétences de la vie 

quotidienne. La notion de littératie fonctionnelle, démocratisée par l’Unesco dès les années 1950-1960 marque ce 

changement sémantique. L’idée forte sous-tendue par cette expression est celle d’une littératie à visée d’intégration 

sociale des individus et des groupes (Fraenkel, 2006). 

En 2000, la définition acceptée dans le « bilan de l’éducation pour tous à l’an 2000 » (UNESCO, 2000), 

est révélateur de la bascule sémantique : « la littératie est la capacité à la fois de lire et d’écrire, en comprenant 

un texte simple relatif à la vie quotidienne » ; il « comprend une série de compétences liées à la lecture et à 

l’écriture, qui s’étendent souvent aux connaissances de base en arithmétique ». En 2004, la définition de l’OCDE 

confirme ce changement et atteste de cette évolution. La littératie désigne alors « l’aptitude à comprendre et à 

utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre 

des buts personnels et d’étendre ses connaissances et capacités » (OCDE, 2000, p.10). Ces définitions confirment 

et accentuent l’évolution marquée précédemment : la littératie n’est plus uniquement une maîtrise des lettres, mais 

s’élargit à des compétences de lecture et d’écriture au service de la vie sociale (e.g., démarches administratives, 

montage de projets), voire à la maîtrise des chiffres (Fraenkel, 2021). La définition la plus récente de l’Unesco 

(2005) confirme et développe cette transformation en l’institutionnalisant comme « la capacité d’identifier, de 

comprendre, d’interpréter, de créer, de communiquer et de calculer en utilisant des matériels imprimés et écrits 

associés à des contextes variables. Il suppose une continuité de l’apprentissage pour permettre aux individus 

d’atteindre leurs objectifs, de développer leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie 

de leur communauté et de la société tout entière ». 

En somme, si la littératie renvoyait initialement à la culture de la lettre, à l’état lettré ou alphabétisé d’un 

individu face à la langue, sa saisie par la recherche et les différentes instances ont mené à un glissement conceptuel 

amenant à une définition plus appliquée (Dezutter & Lépine, 2020). L’acception de la littératie englobe 

aujourd’hui le domaine de l'alphabétisation, mais renvoie de façon plus globale à la fois à l'apprentissage et aux 

pratiques larges de communication dans une société donnée, à des fins d’intégration (Fernandez, 2005). 

Le glissement d’une maîtrise des lettres vers une maîtrise d’une autonomie semble avoir ouvert les portes 

aux foisonnements de nouvelles déclinaisons (e.g., littératie en santé, littératie numérique, LP) en interrogeant le 

monde de l’éducation et de la recherche sur les outils à fournir à l’individu pour qu’il soit en mesure d’être 

autonome et actif dans la société. 

Le concept s’est aussi vu enrichi de l’idée de continuum (Hamadache & Martin, 1988). Il se développe 

effectivement une nouvelle conception de la littératie dont l’enjeu n’est plus de promouvoir une culture fondée 

sur la littérature, ni de lutter contre l’illettrisme selon une vision purement fonctionnelle de la lecture, mais de 

développer, tout au long de la vie et dans toute une série de situations individuelles, scolaires et sociales, un 

continuum entre les différentes pratiques utiles à l’autonomie sociale. Le courant des New Literacy Studies se 

développe dans les années 1980 impulsé par Brian Street (Fraenkel & Mbodj, 2013) qui développe notamment la 

thèse de la co-existence de diverses littératies dans toute société. 

Enfin, des conceptions politisées ont eu tendance à considérer la littératie en termes de « contenu traité 

dans un contexte particulier » (ou ‘texte’) et à la comprendre à travers la nature des textes produits et consommés 

par les individus alphabétisés et singuliers (Bhola, 1994). Ainsi, L’UNESCO (2006, p.31) défend une littératie 
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comprise comme « un continuum, lié au contexte, de compétences en lecture, écriture et numératie acquises et 

développées par des processus d’apprentissage et de mise en application dans les écoles et autres cadres 

appropriés pour les jeunes et les adultes ». 

Ainsi, la littératie peut être définie comme (1) un ensemble de compétences concrètes et autonomes, et 

en particulier des compétences cognitives de la lecture et de l'écriture ; (2) un concept appliqué, situé et social ; 

(3) un processus ; et (4) un ‘texte’. Cette compréhension (UNESCO, 2005) regroupe la quasi-totalité de la diversité 

théorique de la littératie. Ces travaux s’appuient sur l’article conceptuel de Fransmann (2005), qui lui-même 

s’inspire des travaux initiaux de Street (2004). La suite de cette section est destinée à éclairer chaque point de cette 

définition multidimensionnelle. 

1.2. La littératie comme un « ensemble de compétences concrètes » 

L’interprétation la plus courante de la littératie est qu'elle englobe un ensemble de compétences visibles, 

en particulier les compétences cognitives de la lecture et de l'écriture, qui sont indépendantes du contexte dans 

lequel elles sont acquises et des antécédents de la personne qui les acquiert (approche (1) de l’Unesco, 2006). Cette 

conception universelle met l'accent sur la nécessité d’équiper une population avec des compétences minimales. 

Elle est dominante et offre l’opportunité d'évaluation nationales et internationales (Coben et al., 2003). Cette 

perspective domine dans les instances d’évaluation autour du monde (Coben et al., 2003). 

Le consensus semble difficile lorsqu’il s’agit d’interroger les éléments constitutifs de la littératie. 

Néanmoins, la typologie de Fransmann (2005) offre plusieurs composantes à inclure comme compétences de 

littératie : la capacité à lire et écrire, les compétences orales, les compétences numériques, des compétences 

permettant l'accès à la connaissance et à l'information. 

Une telle acception considère alors l’individu comme lettré s’il est en mesure de démontrer un niveau de 

maitrise suffisant de ces compétences, utiles universellement. Les processus par lesquels les personnes acquièrent 

ces compétences ne sont pas pris en considération dans cette approche, tout comme le contexte de leur application. 

Une telle acception suppose que les résultats aux mesures de compétences littératie sont neutres et qu’ils peuvent 

être standardisés. 

1.3. La littératie comme « pratique appliquée, située et sociale » 

La deuxième conception de la littératie est qu’elle évolue selon des modalités qui sont situées et qui 

varient en fonction du contexte social et culturel (Barton, 1994). Plutôt que de considérer la littératie comme un 

ensemble de compétences strictement techniques, autonomes et indépendantes du contexte, cette approche soutient 

qu'il s'agit également d'une pratique sociale ancrée dans des contextes sociaux. Effectivement, pour les chercheurs 

et les intervenants qui se réclament du courant des New Literacy Studies (Street, 2013), il est essentiel de tenir 

compte du fait que « les pratiques de l’écrit sont modelées par les institutions sociales et les relations de pouvoir », 

et invite donc à penser la littératie comme une pratique sociale (Barton et Hamilton, 2010). 

 Selon ce point de vue, même une compétence supposée objective peut être socialement située et 

interprétée. Dans cette approche, le contexte joue un rôle majeur. Par exemple, les individus qui n'ont jamais été 

exposés à un type de tâches obtiendront en moyenne des résultats plus faibles que les enfants qui ont grandi dans 

une culture valorisant la tâche en question. En d'autres termes, la compétence est spécifique à certaines conditions 

sociales, géographiques ou culturelles. Ce deuxième angle social, culturel, voire politique de la littératie (Dezutter 

& Lépine, 2020), affirme qu’elle dépasse une capacité en s’inscrivant dans un contexte et dans un but. 

Aussi, à travers l’ajout de l’adjectif « fonctionnelle » (littératie fonctionnelle), cette approche considère 

crucial le fait de saisir le contexte d’'application de ces compétences. Plus qu’un ensemble de compétences 

considéré comme une fin en soi, la littératie est comprise ici comme un moyen de préparer l’Homme à un rôle 

social, civique, économique, qui dépasse le cadre et les objectifs strictement scolaires (Yousif, 2003). Barton et 
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Hamilton (2010) mettent en avant six sphères de la vie quotidienne où la littératie est d’une importance 

fondamentale : 

A. L’organisation de la vie. La littératie est impliquée dans une bonne part de l’organisation pratique 

du quotidien. Les personnes utilisent divers supports pour noter les rendez-vous et les activités 

sociales ; ils utilisent également des calendriers et des agendas, des carnets d’adresses et des 

listes de numéros de téléphone. 

B. La communication personnelle. Les individus envoient des messages/lettres aux membres de 

leur famille et à leurs amis. 

C. Le loisir privé. Les gens lisent des livres et des journaux durant leurs loisirs pour se détendre et 

passer le temps. 

D. La documentation de soi. Les gens gardent des traces de leur vie sous de nombreuses formes, à 

travers la conservation de documents tels que les extraits de naissance et les bulletins scolaires, 

ou en découpant les annonces publiées dans le journal lors des événements de leur vie. 

E. Donner du sens. Les gens mènent leurs propres recherches. Il peut s’agir de la lecture des 

manuels d’instruction concernant des appareils ménagers pour comprendre comment on les 

utilise ou comment on les répare. 

F. Les formes d’engagement. Les interlocuteurs prennent part à un large éventail d’activités 

sociales. Les membres d’un groupe lisent les brochures et les bulletins d’information et y 

contribuent. Dans ce contexte, la littératie est utilisée comme outil de transformation, pour 

apporter le changement. 

Dans cette approche, la capacité d’écriture ne fait pas uniquement référence à un ensemble de capacités 

instrumentales mais renvoie aussi à des pratiques langagières situées, inscrites dans des « configurations socio-

culturelles différenciées et différenciatrices » (Reuter, 2006, p.132).  

Une première perspective de cette théorie envisage la littératie comme un ensemble de pratiques associées 

à différents domaines de la vie. Par exemple, la littératie académique et la littératie du lieu de travail sont des 

formes de littératie spécifiques qui sont associées à des sphères d'activité distinctes. Street (1984) tendait tout de 

même à exposer des liens d’interactions entre ces littératies. Une deuxième proposition de cette théorie est que les 

pratiques de l'écrit sont modelées par les institutions sociales et les relations de pouvoir. Les auteur.e.s affirment 

que « certaines littératies sont plus dominantes, plus visibles et plus influentes que d’autres et cela reflète les 

rapports de force dans la société » (Barton et Hamilton, 2010, p. 45). Barton et Hamilton (2010) proposent 

d’opposer littératies dominantes et littératies vernaculaires. Les littératies dominantes sont celles qui sont 

associées à des organisations formelles telles que l’éducation, la justice, et la religion. Malgré leur diversité, ces 

pratiques prédominantes partagent la caractéristique commune d'être davantage structurées et socialement mieux 

reconnues que les pratiques vernaculaires. La troisième proposition souligne que la littératie est historiquement 

située. Les pratiques de l'écrit ont évolué au fil du temps étant donné les relations sociales et les institutions. Par 

exemple, le développement des technologies est venu modifier radicalement nos pratiques de lecture et d’écriture, 

et a donné naissance à de nouveaux genres textuels par les technologies (Dezutter, et al., 2014). Enfin, l’une des 

propositions fortes des New Literacy Studies a été de critiquer la notion générale et abstraite de littératie, et de lui 

opposer l’idée qu’il existait non pas une mais des littératies (Street, 2000). Les auteurs mettent en avant que ces 

littératies sont associées à différents contextes sociaux et culturels. Par exemple, les pratiques qui impliquent des 

médias ou des systèmes symboliques différents peuvent être considérées comme des littératies distinctes. Cette 

proposition souligne également que les pratiques de l'écrit dans différentes langues et cultures peuvent être 

envisagées comme autant de littératies distinctes. Cette approche sociale dévoile une tension entre d’une part la 

recherche d’une comparabilité à l’échelle globale et d’autre part la validité locale (Wagner, 2006).  
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1.4. La littératie comme « processus intégratif à visée d’autonomie tout au long de la 

vie » 

La troisième approche de la littératie (UNESCO, 2006) consiste à la considérer davantage comme un 

processus plutôt qu’un produit. La définition de l’Unesco la plus récente du terme souligne qu’« il suppose une 

continuité de l’apprentissage pour permettre aux individus d’atteindre leurs objectifs, de développer leurs 

connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société tout 

entière » (Définition  de  la  littératie  convenue  lors  d’une  réunion  organisée  en  juin  2003  par  l’Institut  pour  

l’éducation  de  l’UNESCO,  cité par Car-Hill et Roy, 2008). Ainsi, comprendre la littératie comme un processus 

d'apprentissage implique de se concentrer principalement sur les processus d'acquisition (e.g., ce qui est appris, la 

manière dont c’est appris, les institutions responsables du développement). 

L’approche de Hamadache et Martin a promu cette vision d’un continuum de littératie (Hamadache & 

Martin, 1988). Selon leur perspective, la littératie est envisagée comme un continuum qui englobe une gamme de 

pratiques de lecture, allant au-delà de la simple capacité à déchiffrer des mots. Ils reconnaissent que la lecture et 

l'écriture sont des compétences complexes qui se développent tout au long de la vie et qui sont influencées par 

divers contextes individuels, scolaires et sociaux. Plus encore, l’aspect dynamique de la littératie est souligné par 

la caractéristique évolutif et instable des compétences acquises. La maitrise de la littératie n’est pas un état durable 

et stable (Dezutter et Lépine, 2007). En quelque sorte, on n’a jamais fini d’apprendre la littératie, puisqu’il s’agit 

d’un processus. Il faut alors la penser dans la dynamique de la vie et de ne plus restreindre l’apprentissage de 

‘prérequis’ au stade initiaux de développement (i.e., l’âge scolaire). 

L’approche intégrative de la littératie tend à compléter cette notion de continuum. Effectivement, être 

lettré signifie aussi d’« utiliser les connaissances acquises de manière éthique et juste, et inclut l'utilisation de la 

pensée critique et créative, un processus de transmission d'informations de manière multimodale de 

communication, l'application de connaissances et de compétences, et faire des liens avec et entre différents 

contextes » (Mandigo et al., 2009). Ainsi, le terme de littératie tend à prendre une valence intégrative et à 

comprendre les capacités à identifier, comprendre, interpréter, créer, communiquer et calculer, dans des contextes 

variés (Freire et Macedo, 1987; Stevens-Smith, 2016;) et plus largement comme la capacité d'interagir 

efficacement avec le monde qui nous entoure (Whitehead, 2007). Dans cette approche, la littératie peut être 

considérée comme « le pouvoir du peuple » puisque Freire et Macedo (1987) la décrivent comme un « processus 

de prise de conscience » qui amène à lire le monde plutôt que le mot. Ainsi, la littératie peut être perçue comme 

« un continuum d'apprentissage permettant aux individus d'atteindre leurs objectifs, de développer leurs 

connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société dans son 

ensemble » (définition de la littératie convenue lors d’une réunion organisée en juin 2003 par l’Unesco, cité par 

Car-Hill et Roy, 2008). 

La littératie est donc un processus, intégrant une pluralité de compétences que les individus mobilisent 

pour changer le cours de leur vie. La compréhension de la notion littératie (ou son utilisation en tant que partie 

radicale) doit alors poser le défi d’une réflexion sur une combinaison des multiples objets d’apprentissage de nature 

différente que requiert cet état d’éducation tout au long de la vie (Dezutter et Lépine, 2007). La notion de littératie 

invite effectivement à penser un apprentissage holistique et à l’ouvrir sur l’idée de continuum. 

1.5.  La littératie comme un « texte » 

Enfin, selon l’Unesco (2006), il convient d'aborder la littératie comme un « texte » (UNESCO, 2006). 

Cette approche met en évidence le fait que les mots et le langage d’un texte confèrent du pouvoir à certains groupes 

de personnes tout en le refusant à d'autres. Cette approche tend à souligner la construction et la reproduction de 

structures de pouvoir existantes à travers la littératie. Par exemple, les médecins et les avocats utilisent des termes 

et un langage qui les valorisent dans leur travail et leur quotidien et qui écartent certaines populations qui n’y ont 

pas accès. Ce processus favorise la création d’une structure hiérarchique de pouvoir : celles et ceux qui maîtrisent 

la littératie et les autres. Cette approche est influencée par des théories sociales, telles que celles prônées par Michel 
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Foucault, qui reconnaissent que le pouvoir est intrinsèquement lié à la production et à la consommation de 

connaissances. S’il nous semblait nécessaire d’apporter cet éclairage singulier, cette approche est largement moins 

mobilisée dans le champ de la littératie et celui de la LP et ne sera alors pas développée dans ce travail doctoral. 

1.6. Les plus-values de l’usage de la littératie 

Pour les sciences de l’éducation et la didactique du français, la notion de littératie présente le mérite « de 

bousculer des frontières trop souvent communément admises » (Grossmann, 2009) entre les composantes de 

l’enseignement et l’apprentissage d’une langue (lecture, écriture et oral). L’usage de la littératie semble donc 

dépasser l’effet de mode et constitue un néologisme intéressant. Les travaux d’Hébert et Lépine (2013) complétés 

par ceux de Dezutter et Lépine (2020) soulignent dix plus-values de l’usage de la littératie comme concept 

dépassant la saisie du savoir lire-écrire de base : 

A. Des pluri-objectifs visés : pour les auteurs, l’usage de la littératie permet de toucher à la fois les 

sphères personnelles, professionnelles et socioculturelles liées à l’apprentissage de l’écrit. 

L’usage du terme de littératie viendrait rendre perméable des dimensions sociales fréquemment 

séparées ; 

B. Un ensemble d’attitudes, de connaissances, d’habiletés et de compétences liées à l’appropriation 

de la culture écrite : s’ancrer dans l’approche de la littératie permet de s’écarter d’une simple 

capacité acquise à l’école primaire et d’ouvrir les réflexions vers un ensemble évolutif qu’une 

personne met en œuvre tout au long de sa vie dans divers contextes ; 

C. Un processus de développement : l’utilisation de l’expression permet également de souligner le 

besoin de pratiques variées pour la développer (e.g., textes, genres, supports, discours) ; 

D. Un aspect dynamique, variable et situé : l’usage de littératie souligne un aspect dynamique, 

variable et situé des compétences. Son contexte fonctionnel et la représentation de la compétence 

peuvent varier d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, et aussi dans le temps ; 

E. Une relation individu-société : l’utilisation du terme de littératie permet d’expliquer les relations 

entre l’individu et la société dans laquelle il/elle vit ; 

F. L’authenticité des tâches : l’usage de la littératie souligne également la nécessité de tâches 

réelles authentiques, extrascolaires et scolaires, pour la développer. Cette approche implique de 

penser autrement les objets d’enseignement. Elle invite à réfléchir à la structure des activités de 

lecture et écriture proposées et d’allier des savoirs, savoir-faire et des représentations (Dezutter 

et Lepine, 2020) afin de pouvoir agir dans la complexité du monde. La définition souligne la 

nécessité de ‘savoirs agir en situation’. 

G. Une approche positive d’un continuum : Le recours à la notion de littératie permet également de 

considérer le développement des compétences dans une approche positive et un continuum tout 

au long de la vie. Son usage met l’accent sur la possession et non l’absence de compétences et 

sous-tend l’idée d’une temporalité. La littératie implique ainsi de penser un apprentissage 

continu, soulignant l’idée qu’apprendre à lire et à écrire n'est jamais terminé (Dezutter et Lepine, 

2020) et par conséquent, qu’il est toujours possible d’influencer le développement d’un individu. 

H. Une interdépendance des dimensions : la mobilisation de la littératie souligne l’interdépendance 

entre l’écrit et oral. Cette approche permet de considérer que les deux capacités, souvent 

différenciées, sont en lien. Cette perspective bouscule une vision disciplinaire fragmentant les 

apprentissages les uns des autres. L’usage de la littératie « permet de mettre en lumière non 

seulement l’interdépendance étroite existant entre l’apprentissage du lire-écrire et parler, mais 

aussi l’importance de considérer l’interdépendance entre les différents contextes et supports » 

(Hebert et Lafontaine, 2001, p.5) ;  

I. Les influences réciproques : les pratiques scolaires et les pratiques sociales interfèrent sans arrêt, 

s’alimentant l’une et l’autre (Rispail, 2011). Penser l’écriture et la lecture à travers l’approche 

de la littératie invite à penser une vision élargie des contextes dans lesquels se développe et 

s’exerce la littératie. L’enseignant.e n’est pas le/la seul.e « agent de littératie » (Dezutter et 

Lépine, 2020), la littératie souligne également le rôle primordial de nombreux et nombreuses 
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autres acteurs et actrices qui détiennent un pouvoir d’action important sur les situations de 

contact avec l’écrit proposées aux élèves en dehors du contexte scolaire. « Des liens sont à tisser, 

d’une part, entre les différentes langues apprises dans le contexte scolaire et, d’autre part, entre 

les différentes langues avec lesquelles les apprenants sont en contact dans le contexte 

extrascolaire » (Dezutter et Thomas, 2017). Dezutter et al (2018) nomment cet ensemble 

d’actrices et acteurs comme des « acteurs de changement en matière de littératie » (Dezutter et 

al., 2018). 

J. Le développement intégral de la personne située : enfin, la littératie touche le développement 

intégral de la personne dans une visée émancipatrice que le savoir lire-écrire de base ne capture 

pas toujours. Elle comporte une visée émancipatrice, progressiste, humaniste. Elle amène à 

prendre en compte les sujets apprenant.e.s et de leurs divers contextes d’apprentissage (sociaux, 

culturels, linguistiques), leurs pratiques de lecture et d’écriture, qui exercent une influence sur 

leur rapport à l’écrit et le développement de leurs compétences en littératie. 

La littératie en quelques mots 

La notion de littératie, bien que peu présente dans le vocable quotidien en France, est un terme qui 

s’est enrichi au fil de l’histoire. Initialement utilisée pour désigner des capacités d’écriture et de 

lecture, la notion s’est vue élargir son acception. La littératie désigne aujourd’hui « la capacité 

d’identifier, de comprendre, d’interpréter, de créer, de communiquer et de calculer en utilisant des 

matériels imprimés et écrits associés à des contextes variables. Il suppose une continuité de 

l’apprentissage pour permettre aux individus d’atteindre leurs objectifs, de développer leurs 

connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société 

tout entière » (UNESCO, 2006). Trois approches majeures semblent définir le champ sémantique 

qu’elle recouvre (1) un ensemble de compétences autonomes ; (2) des compétences appliquées, 

situées et sociales ; (3) un continuum d’apprentissage. La saisie de cette notion comporte des plus-

values en termes d’éducation (e.g., penser à l’individu dans sa globalité ; nuancer les frontières entre 

les apprentissages). 

 

2. Comprendre la Littératie Physique 

2.1. Une définition 

Whitehead (2010) et L'Association Internationale pour la LP (IPLA) définissent la LP comme « la 

motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu’une personne possède et qui 

lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l’AP tout au long de sa vie ». Dans 

cette définition, Whitehead (2010) affirme que la ‘motivation’ se manifeste par une attitude positive et le désir de 

participer à l’AP. La « confiance » et la « compétence physique » sont liées à la croyance en sa propre capacité à 

utiliser, appliquer et apprendre efficacement une pluralité de mouvements dans des contextes variés. La 

« connaissance et la compréhension » font référence à la prise de conscience de son propre corps, de sorte que l'on 

puisse refléter, décrire et évaluer avec précision ses capacités de mouvements, de formuler des suggestions 

d'amélioration et d’être en mesure de comprendre comment l’AP influence sa santé globale. 

De nombreuses définitions de la LP sont présentes dans la littérature (Edwards et al., 2017) mais elles 

partagent toutes deux éléments centraux : Un objectif à long terme (l’objectif de la LP est de viser à la participation 

à l’AP tout au long de la vie) et une dimension holistique (la LP ne se limite pas à la dimension corporelle mais 

prend aussi en considération l’individu dans ses multiples dimensions [e.g., affective, physique, cognitive ; 

Whitehead, cité dans Spengler, 2015 p. 1-2]). L’ouvrage de Whitehead (2010) précise sa définition en exposant 

six attributs caractéristiques : 
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A. La LP peut être décrite comme la capacité et la motivation à capitaliser son potentiel moteur 

pour apporter une contribution significative à la qualité de sa vie. Elle comprend la motivation à 

prendre part à l’AP ainsi que des affects positifs et des attitudes positives entre l’Homme et l’AP. 

B. La LP implique de pouvoir se déplacer avec assurance, économie et confiance dans une grande 

variété de situations physiquement difficiles. 

C. La LP est associée à la capacité de ‘lire’ tous les aspects de l'environnement physique, d’anticiper 

les besoins ou les possibilités de mouvement et d’y répondre de manière appropriée, avec 

intelligence et imagination. Un individu physiquement lettré est en mesure d'interagir avec 

efficience dans une grande variété de contextes, familiers ou non, seul, ou non. 

D. Un individu physiquement lettré a développé une solide compréhension de son identité en tant 

qu'individu qui existe pleinement dans le monde. Ce sentiment, associé à une interaction 

articulée avec l'environnement, engendre une estime et une confiance en soi positives. 

E. La LP induit une sensibilité et une conscience personnelle de ses propres capacités corporelles 

permettant une expression fluide par le biais de la communication non verbale, et une interaction 

efficace et empathique avec les autres. L’individu physiquement lettré est en confiance pour 

communiquer et assumer une relation avec autrui. 

F. Enfin, il possède également la capacité d'identifier et d'articuler les qualités essentielles qui 

influencent l'efficacité de ses actes et maîtrise une compréhension des principes de la santé 

corporelle. 

Ainsi, dans cette première acception, le concept de LP capture les attributs et les prérequis individuels 

nécessaires à l’engagement durable dans l’AP. Par l’utilisation d’une méthodologie de consensus (méthode 

Delphi), Keegan et al. (2019) ont complété cette compréhension de la LP. Les expert.e.s regroupé.e.s aboutissent 

à un ensemble d’énoncés éclairant les aspects ‘essentiels’ de la LP : un apprentissage holistique tout au long de la 

vie appliquée dans des contextes d’AP ; un construit holistique intégrant des attributs physiques, psychologiques, 

cognitifs et sociaux ; un élément crucial dans la vie des individus (santé et épanouissement) ; et une ‘aspiration’ 

utile à la valorisation de l’AP tout au long de la vie des individus. Il est d’ailleurs admis que la LP peut être 

développé par toutes et tous, ce qui signifie que le concept peut être appliqué à chaque individu et groupe cible, 

incluant, par exemple, les enfants et les adolescent.e.s (Liu & Chen, 2020), les personnes âgées (Jones et al., 2018), 

mais aussi les personnes en situation de handicap (Pushkarenko et al., 2021) et les populations natives (Nesdoly et 

al., 2021). 

2.2. Un concept, des définitions 

Un bref regard dans la littérature scientifique nous informe que, derrière la définition de Whitehead (2010) 

et du consensus australien (Keegan et al., 2019, Figure 2), une grande variété de définitions de la LP sont repérables 

(Edwards et al., 2017; Shearer et al., 2018; Young et al., 2019). Liu et Chen (2020) mettent en avant 22 définitions 

différentes de la LP. Shearer et al. (Shearer et al., 2018) ont proposé une discussion narrative des définitions 

récentes et recensent 33 définitions et interprétations divergentes de la LP. Young et al. (2019) repèrent eux aussi 

une large diversité de conceptions dans les 103 articles de LP analysés. Ce travail de thèse n’a pas pour objectif 

d’analyser l’ensemble de ces définitions, mais il est important de noter que malgré la popularité internationale de 

la définition de Whitehead (2010, Edwards et al., 2017; Young et al., 2019), d'autres perspectives permettent 

d’apporter des éclairages supplémentaires sur ce que représente la LP (Edwards et al., 2017; Martins et al., 2020; 

Shearer et al., 2018; Young et al., 2019). 

Dans une récente déclaration européenne de consensus la LP apparaît comme « les compétences et les 

attributs dont les individus font preuve grâce à l’AP et au mouvement tout au long de leur vie. Elle peut être 

comprise comme un processus et un résultat que les individus poursuivent grâce à l'interaction de leur 

apprentissage physique, émotionnel, social et cognitif » (Physical Literacy for Life, 2021). Selon Dudley (2015), 

la LP doit être considérée comme un concept global qui comprend les connaissances, les compétences, les 

compréhensions et les valeurs liées à la responsabilité de l’AP intentionnelle et au mouvement humain tout au long 

de la vie, indépendamment des contraintes physiques ou psychologiques. Li et al (2022) définissent la LP comme 
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« l'intégration des capacités physiques, perceptuelles, cognitives, psychologiques et comportementales, en écho 

avec la nécessité d'un mode de vie actif, sain et épanouissant, impliquant des interactions positives continues avec 

l'environnement et une participation corporelle aux AP tout au long de la vie ». En dépit des divergences, les 

définitions actuelles de la LP mettent l'accent sur les éléments nécessaires à la pratique durable d’une AP. Ainsi, 

malgré les divergences, la conception la plus communément admise expose la LP comme un attribut fondamental 

et multidimensionnel qui permettrait aux individus de participer pleinement à la vie en société et tout 

particulièrement de s’engager durablement dans l’AP. 

2.3. Les dimensions constitutives 

La nature holistique du concept reflète que la LP est un construit multidimensionnel formé sur la base de 

plusieurs sous-construits appelés dimensions (elles même construites sur des domaines différents). Li et al. (2022) 

mentionnent des « connaissances, compétences, compréhension et valeurs intentionnelles liées aux aspects 

physiques, psychologiques et cognitifs de la vie […], des attributs perceptuels, cognitifs, comportementaux et 

physiques […], la capacité de communication entre un individu et son environnement. Les multiples définitions 

exposent alors un concept constitué de dimensions de natures différentes allant de trois à cinq selon la littérature 

(Elsborg, et al., 2021; Li, Whitehead, et al., 2022; Longmuir et al., 2018). Cette diversité de conceptions offre un 

champ large des composantes de la LP : 

A. La dimension physique correspond aux capacités et habiletés motrices, au contrôle du corps et à la condition 

physique acquise par et pour le mouvement. Whitehead (2010) utilise fréquemment le terme de 

‘compétences motrices’. Elle mentionne alors des compétences de locomotion (e.g., marcher, courir, 

sauter à la corde, sauter) ; de stabilité (e.g., s’équilibrer, atterrir, se pencher, se tordre) ; de manipulation 

(e.g., attraper, frapper, donner des coups de pied, lancer) ; de locomotion avec engins (e.g., patinage, ski, 

cyclisme, fauteuil roulant). Pour Whitehead (2010), plus les individus ont des compétences motrices dans 

leur répertoire, plus ils seront capables de réagir aux situations de manière automatique. Whitehead (2010) 

précise que l’individu physiquement lettré sait agir « dans une grande variété de situations physiquement 

difficiles. En outre, il sait « lire » tous les aspects de l'environnement physique, anticiper les besoins ou 

les possibilités de mouvement et y répondre de manière appropriée, avec intelligence et imagination. Un 

individu physiquement lettré a la capacité d'interagir habilement dans une grande variété de contextes, 

familiers ou non ». Les travaux de Dudley (2015) ouvrent alors la compréhension de cette dimension à la 

maîtrise de différents environnements puisqu’un individu physiquement lettré se déplace avec aisance, 

économie et confiance dans une variété d’environnements (Whitehead, 2001). Il pointe en effet du doigt 

la nécessité d’élargir ces compétences au monde aquatique. Keegan et al. (2019) explicitent alors 7 

domaines constitutifs de cette dimension physique : les compétences physiques, les capacités d’équilibre-

stabilité ; les capacités de souplesse-agilité ; une maîtrise des engins de locomotion ; une maîtrise de la 

manipulation d’objets ; les capacités de forces - d’endurance - de vitesse - de puissance ; et le domaine 

de temps de réaction-coordination.  

B. La dimension psychologique est constituée des attitudes et des émotions associées aux mouvements ainsi 

qu’à leur impact sur la confiance et la motivation pour pratiquer de l’AP. C’est la dimension le plus 

fréquemment étudiée (Bailey et al., 2023; Edwards et al., 2017). Elle peut également être qualifiée 

d’affective (e.g., Shearer et al., 2021) ou d’émotionnelle (e.g., Martins et al., 2020) selon les références. 

Nous privilégierons le terme de ‘dimension affective’ dans ce travail. La nature des domaines constitutifs 

de cette dimension peut varier selon les différentes approches de la LP (Bopp & Vadeboncoeur, 2019; 

Edwards et al., 2017; Keegan et al., 2019; Longmuir et al., 2015). Le consensus australien (Keegan et al., 

2019) met en avant 6 domaines constitutifs de la dimension affective : la motivation ; l’auto-régulation 

(émotions) ; l’auto-régulation (physique) ; la conscience de soi ; la confiance ; et l’engagement et le 

plaisir. Gunnell et al. (2018) proposent une dimension affective basée sur la notion de « perception de 

soi-même » (i.e., la façon selon laquelle un individu a la capacité d'atteindre un niveau de succès 

acceptable contextualisé par les perceptions de soi, des parents, des enseignants, des pairs et des attentes 

de la société), la « prédilection perçue » (i.e., la probabilité qu'un individu choisira l’AP plutôt que le 

comportement sédentaire lorsqu'il a le choix) ; la « motivation intrinsèque » ; la « satisfaction de ses 
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compétences perçues ». Quoi qu’il en soit, les attributs de la LP mettent en évidence l'idée qu'un individu 

physiquement lettré souhaite participer à des AP et a la confiance nécessaire pour s'engager dans de 

nouvelles tâches, AP ou environnements physiques (Whitehead, 2010). 

C. La dimension sociale renvoie aux habiletés communicationnelles, facilitatrices d’interactions avec autrui 

(enseignant.e.s, entraîneur.se.s, adversaires, coéquipier.e.s, amis, etc.). Historiquement, l'inclusion de la 

dimension sociale a été mentionnée pour la première fois par Dudley (2015), mais nous retrouvons des 

références précoces à la dimension sociale dans les attributs de la LP de Whitehead (comprenant la 

capacité à travailler de manière autonome et avec d'autres personnes dans des situations de coopération 

et de compétition ; Whitehead, 2010, 2019). La dimension sociale est, par conséquent, la dimension 

rendue explicite le plus récemment et n’est pas présente au sein de toutes les conceptions (e.g., Longmuir 

et al., 2015). Le consensus Australien (Keegan et al., 2019) est la première prise de position sur cette 

dimension, qui l’a construit autour de 6 domaines (éthique ; habiletés relationnelles ; risque et sécurité ; 

appartenance ; collaboration ; culture) qui paraît s’implanter au sein de conceptions nationales 

Européennes (e.g., Mota et al., 2021). 

D. La dimension cognitive s’axe sur la compréhension et le développement des connaissances nécessaires à 

l’AP ainsi qu’à la prise de conscience de l’intérêt d’une vie active. L'importance de cette dimension a été 

soulignée (Cairney, et al., 2019; Cale & Harris, 2018). Néanmoins, elle semble encore être une dimension 

en questionnement. Effectivement, des interrogations récentes gravitent autour de sa composition, et des 

études empiriques exposent des résultats qui tendent à la rejeter des modèles acceptés (Cairney et al., 

2019). Et au contraire, Bailey et al. (2023) recensent des conceptions qui ont tendance à réduire la LP à 

cette unique dimension. Néanmoins, dans une acception holistique de la LP, le consensus australien l’a 

défini au travers de 5 domaines : l’attention, la connaissance et le respect des règles, la stratégie et 

planification, les buts et raisonnement, la tactique. Certaines conceptions mentionnent aussi le domaine 

des « responsabilités », faisant référence à l’attention portée à son AP quotidienne (Jones et al., 2018). 

E. Certaines conceptions (Li, et al., 2022; Longmuir et al., 2015) intègrent également une dimension 

comportementale à leur modèle de compréhension de la LP. Le comportement et la quantité d’AP sont 

perçus par ces auteur.e.s comme une quatrième dimension de la LP (qui ne prennent pas en considération 

la dimension sociale). Néanmoins, si l’AP est une composante essentielle dans le cadre théorique de la 

LP (Cairney et al., 2019), des auteurs réfutent l’idée de l’intégrer comme une dimension constituante du 

concept (Dudley & Cairney, 2022). Pour Dudley et Cairney (2022), l’AP est à comprendre comme la 

conséquence de la LP. L’AP a effectivement été placée théoriquement (Whitehead, 2010) et 

empiriquement (Brown et al., 2020) comme un résultat de la LP et non comme un de ces éléments 

constitutif. L’AP n’est donc pas synonyme ni composante de la LP mais représente à la fois son catalyseur 

et son produit (Cairney, et al., 2019). 

F. D’autres dimensions, moins développées, sont également repérables dans la littérature. La conception 

chinoise de Li et al. (2022) inclue par exemple une dimension « sensori-perceptuelle » (non définie au 

sein de l’unique article la relatant). Aussi, la dimension de la « moralité » a été fréquemment évoquée 

dans le discours des concepteurs chinois. Il renvoie à la quête des dimensions spirituelles et morales 

associées à la participation aux activités sportives (Sum & Whitehead, 2021). 



 

 50 

Pour synthétiser, différentes conceptions et modélisation exposent la LP comme un construit 

multidimensionnel et il n’existe, à l’heure actuelle, aucun consensus précis sur les différents dimensions et 

domaines constitutifs de la LP. L'absence de convergence d'opinions, particulièrement en France et en Europe, 

souligne la nécessité d'appliquer des méthodes de consensus lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant la 

sélection de dimensions et/ou de domaines. 

Il convient toutefois de souligner que, malgré l’absence d’un modèle unanimement accepté, c'est l'aspect 

systémique qui semble faire consensus pour ce concept protéiforme (Bailey et al., 2023; Edwards et al., 2017). Il 

est important de souligner que les dimensions ne se situent pas isolément les unes des autres. Au contraire, ils 

présentent des renforcements réciproques (Jefferies et al., 2019; Jurbala, 2015) et sont étroitement entrelacés 

(Dudley, 2018; Gleddie & Morgan, 2021), ce qui l’éloigne d’une vision dualiste et s'harmonise avec des positions 

monistes (voir section 2.5, Pot et al., 2018). La LP représenterait ainsi plus que la somme de ses parties (Dudley, 

2018). Pour Cairney et al (2019), c’est dans cette nature multidimensionnelle que se trouve l'aspect le plus puissant 

de cette « construction de synthèse, entrelaçant de nombreux fils disciplinaires différents » (p. 81). Green et al. 

(2018) comprennent alors ces dimensions comme (a) interdépendantes et intégrées ; (b) diverses, englobant des 

considérations physiques, affectives et cognitives ; et (c) non linéaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas se 

développer de manière prévisible et constante, et ne répondent pas à une logique de proportionnalité dans leur 

développement ou des effets produits. 

2.4. Un concept réellement novateur pour expliquer, promouvoir et éduquer à 

l’activité physique ? 

Les multiples définitions et conceptualisations (Bailey et al., 2023; Edwards et al., 2017) viennent éclairer 

les différences de termes fréquemment confondues dans le domaine des sciences de la motricité et de l’AP : 

Habiletés, compétences, LP. La LP n’est-t-elle qu’une nouvelle expression utile à capturer d’anciens concepts (i.e., 

habiletés, compétences) ? 

Un individu capable d’atteindre un but de manière efficiente dans une motricité considérée comme 

fondamentale est considéré comme habile. Ce premier terme (habileté) se réfère au concept d’Habiletés Motrices 

Fondamentales (HMF, Barnett et al., 2016), régulièrement confondues avec le terme de LP (Pot et al., 2018). 

Pourtant, la dimension physique de la LP englobe les HMF et les dépasse dans la mesure où elle représente 

l’interaction efficace de l’individu face à une pluralité d’environnements et non uniquement face à une tâche 

singulière et décontextualisée (voir section 2.3). 

Figure 2. Adaptation française de la conception australienne de la Littératie Physique (Keegan et al., 2019) publiée dans la revue 

EP.S (extrait de Gandrieau et al., 2020) 
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Le concept de compétence trouve alors sa définition dans cette dernière modalité. Si l’individu est capable 

d'organiser ses habiletés pour s'adapter de manière pertinente à une situation complexe, il est considéré comme 

compétent (Delignières, 2009). La dimension physique de la LP se construit sur cette définition de compétences 

et souligne la nécessité d’être compétent dans de multiples environnements, tâches et modalités (e.g., seul ou à 

plusieurs, Whitehead, 2010). Néanmoins, si la dimension physique tient une part importante dans les discours sur 

la LP, notamment à travers les travaux de Whitehead (2001, 2010), elle ne résume pas à elle seule le concept de 

LP. Whitehead (2010) a reconnu de manière explicite que cette dimension « ne peut jamais être le seul élément 

constitutif de la LP » (p. 44) et que « cette compétence en elle-même ne constitue pas la LP » (Whitehead, 2013, 

p. 30). Ainsi, la définition multidimensionnelle de la LP expose une différence conceptuelle entre les trois termes. 

De plus, même si l’aspect moteur est régulièrement exposé comme un déterminant d’une vie physique 

active (Hulteen et al., 2017; Hulteen et al., 2018), il semble exister un écart entre le fait de ‘pouvoir être efficace’ 

et le fait de ‘s’engager suffisamment et durablement dans l’AP’ (De Meester et al., 2018). L’ensemble d’une 

population d’enfants caractérisée de « physiquement éduquée » (d’un point de vu moteur), ne respecte pas les 

recommandations en matière d’AP (De Meester et al., 2018). La LP propose un cadre pour combler l’écart entre 

cette capacité à faire face à une tâche ou à une situation complexe et l’adoption d’un mode de vie actif. Un individu 

habile et compétent.e ne s’engagera pas forcément dans un mode de vie actif sain. Un individu physiquement lettré 

sera, lui/elle, caractérisé par sa capacité à valoriser et à adopter un mode de vie actif adapté à son stade 

développemental. Il sera également en mesure de saisir, voire de provoquer des opportunités d’AP tout au long de 

sa vie, et ce, malgré les contraintes environnementales du milieu de vie. Comprendre la LP comme un construit 

multidimensionnel favorable à un engagement suffisant et durable dans l’AP pose alors une frontière claire sur les 

différences entre habiletés, compétences et LP. 

2.5. Les fondements philosophiques 

Comme le soulignent Pot et al. (2018, p.250) « omettre ou ne pas apprécier les principes philosophiques 

de la LP dans la pratique limite considérablement le potentiel de la LP ». La conception ‘Whiteheadienne’ expose 

un concept basé sur trois fondements philosophiques : l’existentialisme, le monisme et la phénoménologie : 

A. Le monisme. L'approche de Whitehead (2001) met l'accent sur la notion « d'incarnation », rejetant la vision 

cartésienne de l'esprit et du corps en tant qu'entités distinctes et conceptualisant toutes les dimensions 

humaines comme un tout intégré. Cette perspective rejoint la théorie du monisme. Le monisme est une 

théorie qui postule que la réalité est un tout sans partie indépendante (Stubenberg, 2011). Une position 

moniste rejette la vision dualiste cartésienne qui sépare le corps de l'esprit. Bien que le monisme 

reconnaisse l'existence des différentes dimensions de la condition humaine, ces différentes dimensions 

ne peuvent être comprises séparément les unes des autres car elles sont considérées en interaction. Le 

monisme ne distingue pas de frontière entre le corps et l'esprit, ou entre le physique et le cognitif 

(Merleau-Ponty, 1968). Par exemple, la pensée, le sentiment, le mouvement et la parole sont entrelacés 

et peuvent tous être considérés comme incarnés (Whitehead, 2001). Ce terme, fréquemment présent dans 

les écrits de Whitehead souligne que toutes les activités humaines induisent une mobilisation du corps. 

La LP doit alors être considérée à l’intersection de l’ensemble des dimensions humaines. Ainsi, perçue à 

travers la philosophie du monisme, la LP ne peut plus se concevoir uniquement à travers le filtre des HMF 

ou de sa dimension physique. Dans certaines conceptions dominantes, elle se place à l’interaction des 

différentes dimensions interdépendante et équitable de l’individus : physique, cognitive, affective et 

sociale (Keegan et al., 2019). 

B. L’existentialisme. Un autre ancrage central de la philosophie qui sous-tend la LP est l'existentialisme 

(Whitehead, 2001). Le premier postulat de l'existentialisme est que les interactions avec l'environnement 

façonnent les individus. La deuxième base est la notion selon laquelle les êtres humains se créent eux-

mêmes en interagissant avec le monde (Whitehead, 2001). Cette approche précise que les actions ne 

peuvent jamais être comprises (ni apprises et enseignées) sans référence au contexte dans lequel elles sont 

effectuées. Pour ces philosophes, nous sommes essentiellement des ‘êtres-au-monde’ et plus cette 

interaction sera riche, plus nous réaliserons pleinement notre potentiel humain. Ainsi, selon Whitehead 
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(2010), « en combinant les perspectives monistes et existentialistes, nous pouvons décrire l'individu 

comme une entité indivisible composée de modes d'interaction réciproquement enrichissants avec le 

monde » (p.3). Cette philosophie nous invite alors à penser un « environnement littératie », au sens de 

Dezutter et Lépine (2020), pensée pour maximiser les opportunités de développer sa LP. 

C. La phénoménologie. Enfin, la phénoménologie expose que chaque apprenant éprouve le monde dans une 

perspective unique, selon ses propres expériences et affordances6 singulières (Husserl, 1991 ; Whitehead, 

2010). Les phénoménologues soutiennent l’idée qu'il n'y a pas de perception objective, car la perception 

est toujours dans l'œil du spectateur. En accord avec cette pensée, les interactions avec le monde sont 

uniques pour chaque individu. Cela signifie que chaque perception et expérience changeront au fur et à 

mesure que la compréhension et l'appréciation du monde de l'apprenant évoluent selon un schéma 

singulier. Les auteur.e.s parlent alors d’un « voyage personnel de la LP » (Whitehead, 2010). Ainsi, en 

accord avec cette philosophie, il est difficile de parler d’un ‘individu physiquement lettré’. Effectivement 

le concept affirme une diversité de parcours possibles. « Chaque apprenant dans les contextes de 

mouvement et d'activité physique peut tracer son propre chemin, mais aucun ne sera identique » (Green 

et al., 2018, p. 1). De même, cette philosophie expose qu’il serait inopportun de mesurer un niveau de LP 

en comparaison à une norme puisque la comparaison normée n’entrerait pas en accord avec la philosophie 

de la singularité de chaque individu.  

D. D’autres fondements philosophiques sont repérables mais ils restent très peu développés en comparaisons 

aux trois piliers susmentionnés, sans lesquels on ne peut pas véritablement comprendre le concept de LP 

(Shearer et al., 2018). Carl et al. (2021) repèrent par exemple des références au constructivisme (Butz, 

2018), ou encore au « féminisme libérateur » (Everley, 2022).  

2.6. Les origines : de la notion au concept 

Il est courant de décrire la LP comme une invention récente et un nouveau terme (Spengler, 2015), 

souvent accordée à Whitehead. Néanmoins, lorsque Whitehead (2001) a introduit le terme de LP dans ses écrits, 

elle savait qu'elle n'était pas la première personne à utiliser cette expression. Cairney et al. (2019) la présente 

comme l'universitaire qui a conceptualisé la LP telle que nous la connaissons aujourd’hui mais elle n’en est pas 

l’inventrice. Ainsi, l'importance de la contribution de Whitehead ne réside pas dans la création du concept, mais 

plutôt dans sa redéfinition et son cadrage philosophique à un moment de l'histoire (Cairney et al., 2019). Il semble 

que Whitehead ait tenter de faire passer le terme de LP d'une notion (ouverte à diverses interprétations et nuances 

sans fondement commun) en un concept bien défini construit autour d’une structure philosophique explicite. En 

accord avec la « vue classique » formulée par Barsalou (1999), un concept représente un ensemble de 

caractéristiques ou de propriétés qui doivent toutes être présentes pour qu'un objet soit considéré comme 

appartenant à ce concept, en l'occurrence, la capacité à être actif.ve, quels que soientt l'environnement et le 

contexte dans lesquels l’individu se trouve. Ainsi, malgré ses multiples définitions, détaillées plus loin dans ce 

manuscrit, la LP peut être comprise comme un concept, représenté par sa finalité et ses piliers philosophiques, 

mais dont la forme serait dépendante des contextes de vie (i.e., l’âge), de culture et de géographique 

D’après Cairney et al. (2019) et Dudley (2018), la première utilisation de ce terme remonte à 1884, 

lorsqu'un Américain, le capitaine Edward Maquire, l’utilise dans une description de l'aspect physique d'une culture 

indigène dans ses notes professionnelles au sein de l'Army Corps of Engineers. Les auteurs repèrent une utilisation 

 

 

6 L'affordance est un concept issu de la psychologie cognitive et de la théorie de la perception écologique. Il fait 

référence aux propriétés perceptibles d'un objet, d'un environnement ou d'un système, qui suggèrent ou permettent 

des actions spécifiques aux individus. En d'autres termes, l'affordance désigne les possibilités d'action qu'un objet 

ou un environnement offre à une personne en fonction de ses caractéristiques physiques, de ses compétences et de 

ses intentions. 

http://actif.ve/
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multipliée dans les années 1920, principalement par des éducateurs américains en réponse à l’impact de l'ère de la 

modernisation sur la santé des individus et la nécessité de préparer physiquement les soldats de l’armée. Il 

semblerait, qu’à ce moment, l'objectif de la LP ne soit pas la pratique d'une AP durable, mais la capacité à participer 

activement à la vie de la société à travers une formation des corps. Cette utilisation du terme paraît faire écho à la 

notion de « débrouillardise » développée en France par Hébert, dans les années 1910-1920. La conception de l’EP 

d'Hébert, également connue sous le nom de Méthode Naturelle, met l'accent sur le développement harmonieux et 

complet de l'individu à travers des AP diverses. Selon Hébert, l’éducation physique ne se limite pas à la simple 

acquisition de compétences sportives, mais vise à former des individus capables de s'adapter à différents 

environnements, de développer leur confiance en eux-mêmes, leur coopération, leur sens de l'initiative et leur 

esprit d'équipe (Hébert, 1920). 

 Les auteurs australiens (Cairney, et al., 2019) repèrent une nouvelle vague d’utilisation de 1955 à 1973, 

après le début de l'ère électronique, et une deuxième vague plus récente résultant du début de l'ère d’internet. Entre 

sa thèse (1987) et son article inaugural intitulé « The Concept of PL » (Whitehead, 2001), Whitehead s’est attelée 

à la présentation et au développement du concept par le biais de séminaires et de conférences, au cours desquels 

le concept a commencé à prendre la forme que nous connaissons actuellement. Depuis sa (ré)introduction du 

concept de LP par Whitehead (1987, 2001), la définition a été affinée tout au long des deux dernières décennies 

(Robinson et al., 2018). Les définitions de Whitehead ont également évolué dans ce laps de temps. 

Durant la période récente, la LP a souvent continué à se comprendre au travers de présentations 

mécanistes et dualistes axées sur l'acquisition de compétences physiques, souvent synonyme des HMF (Pot et van 

Hilvoorde, 2013). La définition de la LP a alors pris des formes multiples dans de nombreux pays du monde, créant 

une situation parfois qualifiée de chaotique (Edwards et al., 2017). À cette période, à l'exception des publications 

de Whitehead (2001, 2010), les fondements philosophiques de la LP n'ont pas été examinés et, par conséquent, 

n'ont pas été appréciés ou compris. Aujourd’hui, un large éventail d’articles permet de saisir pleinement ces 

fondements (e.g., Durden-Myers et al., 2018, 2020). Cette fondation philosophique pose aujourd’hui des bases 

théoriques robustes questionnant les pratiques d’intervention, d’évaluation, et de recherche empirique (e.g., Chen, 

2020). Deux conceptions aux perspectives philosophiques différentes semblent alors actuellement cohabiter : les 

« idéalistes » et les « pragmatiques » (Edwards et al., 2017). L’une recherche le respect des fondations 

philosophiques (« idéalistes ») et l’autre se focalise sur les aspects pragmatiques (i.e., se référant à une approche 

pratique et réaliste qui privilégie l'efficacité et l'applicabilité des idées ou actions dans les situations concrètes) et 

n’hésite pas à faire impasse d’une fondation philosophique au bénéfice d’une approche de terrain. Ces approches 

sont développées dans le chapitre 3 de ce travail doctoral (section 1). 

Ainsi, un regard historique nous informe que LP a connu une évolution similaire à celle de la littératie, 

les interprétations contemporaines s'éloignant de l'association avec la capacité réduite de lire et d'écrire pour 

s'orienter vers une idée plus riche de la capacité d'interagir et de communiquer de manière productive avec, dans 

et à travers le monde. Aujourd’hui, le terme de LP est entré dans les discours politiques et pratiques, et ce, dans 

différents pays. La LP a d’ailleurs était acceptée comme finalités de la discipline éducation physique dans une 

dizaine de pays (Spengler et Cohen, 2015). L’engouement pour le concept est aussi remarquable au sein de la 

littérature scientifique (Urbano-Mairena et al., 2023). Une analyse réalisée en Allemagne (Bailey et al., 2020) a 

fait état d'une augmentation exponentielle depuis 2005 des publications dans lesquelles le terme de PL apparaissait 

dans le titre. Néanmoins, Bailey et al. (2023) questionnent encore le manque de progrès – qu’ils qualifient de 

décevant - en termes de nouvelles pédagogies résultant d'une réflexion sur la LP. Sur ce point, il est notable que 

les interventions cadrées par la LP sont davantage imprégnées d’anciens concepts pédagogiques qu’elles sont des 

lieux de véritables innovations (e.g., modèle TARGET, Morgan, 2019). Le concept de LP semble alors interroger 

et captiver chercheur.e.s et praticien.ne.s tout autour du monde mais cet engouement cache encore de nombreux 

défis scientifiques et pédagogiques.  
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3. La Littératie Physique, une littératie à part entière ? 

3.1. La Littératie Physique, un radical en expansion  

Un bref état des lieux nous expose que le concept de LP n’est pas la seule déclinaison de littératie à 

s’étendre dans les publications. Le terme s’est largement étendu et prend dorénavant l’usage d’un radical dans de 

nombreux domaines (Tableau 1). 

Tableau 1. Déclinaisons du terme littératie 

Aquatique (Mekkaoui et al., 2023) Éthique (Campbell et Hare, 1997) Mouvement (Kentel et Dobson, 

2007) 

Artistique (Klein, 2019) Géographique (Kamil et al., 

2020) 

Musicale (Csíkos et Dohány, 

2016) 

Climat (Shwom et al., 2017) Historique (Maposa et 

Wassermann, 2009) 

Numérique (Gilster, 1997) 

Culturelle (Hirsch, 1983) Information (Boh Podgornik et 

al., 2016) 

Physique (Whitehead, 2001) 

Cyber-Santé (Norman et Skinner, 2006) Interpersonnelle (Harder, 2011) Politique (Cassel et Lo, 1997) 

Danse (Jones, 2014) Juridique (White, 1983) Santé, Nutrition et 

Alimentation (Velardo, 2015) 

Du futur (UNESCO, 2019) Loisirs (Ayyildiz-Durhan, 2020) Santé mentale (Kutcher et al., 

2016) 

Émotionnelle, Médias, Financier 

(Conseil de littératie de la Gaspésie, 

2021) 

Mathématique (Jablonka et Niss, 

2014) 

Science (Feinstein, 2011) 

Environnementale, Écologique (Golley, 

1998) 

Motrice en sports collectifs 

(Grehaigne, 2018) 

Sociale (Arthur et Davison, 

2000) 

Esthétique (Greene, 1977) Morale (Hermann, 2006) Visuelle (Felten, 2010). 

 

La littératie a évolué depuis sa première acception en anglais et semble s’être ouverte sur une acception 

inclusive des différentes composantes nécessaires à une vie autonome et épanouie en société. Néanmoins, la base 

solide de réflexions sous-tendant la définition de littératie pose la question de la légitimité de l’utilisation de ces 

radicaux. L’utilisation du radical littératie impliquerait l’acception de sa définition en tant que concept à part 

entière (développe dans le chapitre 2, section 1). Kampourakis (2018) définit un concept comme une représentation 

systématique du monde naturel, qui peut correspondre à des entités observables (mammifère, bactérie), non 

observables (atome ou gène), ou des processus (expertise, adaptation, LP). Puisque les concepts ont un sens 

univoque et ne peuvent être sujet à interprétation, l’utilisation du radical littératie doit pouvoir être justifié afin 

d’éviter l’utilisation strictement opportuniste d’un effet de mode. Selon Smith et Medin (1981), les concepts sont 

utilisés pour organiser l'information et la perception du monde. Ces idées abstraites permettent de regrouper des 

éléments similaires en une seule catégorie et de distinguer ces éléments d'autres qui n'appartiennent pas à cette 

catégorie. Ainsi, il est nécessaire de se questionner sur l’utilisation de ce radical-concept. Quelle déclinaison de 

littératie (Tableau 1) fait réellement partie de cette catégorie ? Durden et al. (2022) dressent le constat que l’usage 

de celui-ci, dans certains exemples susmentionnés, est pleinement débattu et justifié tandis que d'autres sont 

simplement annexés sans commentaire ni justification de l’utilisation du concept. 

 Dezutter et Lépine, (2020) se positionnent en opposition à l’usage de la littératie restreint au synonyme 

d’expression « d’éducation à … ». Les auteurs soulignent que l’usage originelle est associé à la lecture et l’écriture 

et que par conséquent, son utilisation dans les vastes domaines susmentionnées serait peu justifiée. L’analyse de 

l’évolution historique du concept réalisé dans le chapitre 2 (section 1.1) tend néanmoins à contredire cette 
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définition restrictive de la littératie. En élargissant la compréhension de la littératie à l’aide du cadre de l’Unesco 

(2006), la déclinaison de multiples littératies semble plus ouverte aux débats. Effectivement, cette définition 

identifie des aspects, dans les conceptions contemporaines de la littératie, qui vont au-delà des capacités de lecture 

et d'écriture, la décrivant plus largement comme la capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, de créer, de 

communiquer et de calculer, dans des contextes variés (UNESCO, 2006). 

3.2. Pourquoi ‘littératie’ ‘physique’ ?  

Quelques temps après que Whitehead (2001) ait introduit pour la première fois le terme de LP, l’auteure 

fournit une description approfondie de la signification du concept et a justifié et rationalisé les raisons pour 

lesquelles les termes ‘littératie’ et ‘physique’ ont été choisis par rapport à d'autres possibilités (Whitehead, 2013). 

Durden et al. (2022) complètent cette analyse de l’usage de la littératie dans le concept de LP. 

Le concept de LP a fait naître une diversité de critiques (Dezutter & Lépine, 2020; Lounsbery & 

McKenzie, 2015; Roetert & Jefferies, 2014) : en quoi parler de LP change-t-il la donne par rapport au précédent 

concept (e.g., physiquement éduqué) ? La LP peut-elle être considérée comme un vieux concept avec une nouvelle 

enveloppe (Jurbala, 2015 ; Lounsbery et McKenzie, 2015). Des acteurs se questionnent quant à la différence entre 

l’individu physiquement lettré et l’individu physiquement éduqué (Lounsberry et McKenzy, 2015). McKenzie et 

Lounsbery (2016, p. 1) posent la question suivante : « La LP est-elle simplement une rose sous un autre nom ? ». 

En outre, ils suggèrent qu’: « il n'y a pas de consensus parmi les experts internationaux de l’AP et de la condition 

physique sur ce qui constitue la LP. Si les experts ne sont pas sûrs de ce qu'est la LP, on ne peut qu'imaginer à 

quel point le public profane et les décideurs politiques peuvent être désorientés ». Leurs analyses exposent par la 

suite qu’il n’existerait qu’une faible différence entre la notion de physiquement éduqué et la LP. Un article de 

Whitehead (2001) se termine d’ailleurs par une longue liste de questions, dont une question portant sur la 

pertinence du terme littératie par rapport à ‘maîtrise’ ou ‘compétence’ a été incluse. Pour autant, le terme de LP 

semble aujourd’hui saisi comme un concept défini, cadré théoriquement et dont les preuves empiriques et 

philosophiques soutiennent à la fois la structure, l’intérêt du concept et son lien avec la littératie. 

Le terme ‘physique’ côtoie celui de littératie depuis plus de 100 ans. Pour Durden et al. (2020), c’est la 

saisie du concept par Whitehead 2001 qui vient marquer une réelle justification de la saisie du radical de littératie. 

Des travaux plus récents à l’analyse restrictive de Lounsberry et McKenzy (2015), soulignent des liens entre 

littératie et LP. Dudley et al (2017) exposent des liens directs entre trois des quatre fondements de la définition de 

la littératie donnée par l’UNESCO (2006). (1) La LP représenterait un ensemble de compétences autonomes, à 

l’image de la première approche de la littératie (i.e., la littératie comme un ensemble de compétences concrètes et 

autonomes, chapitre 2, section 1.2). Spécifiquement, plus un individu possède de compétences en termes de LP 

plus il serait capable de répondre à une variété de situations dans et face au monde physique. (2) Dudley et al. 

(2017) présentent également la LP comme pratique appliquée, située et contextualisée en relation à la deuxième 

approche de la littératie (i.e., pratique appliquée, située et contextualisée, chapitre 2, section 1.3). Le fait de mettre 

les individus au défi de trouver des solutions physiquement actives dans des situations contextuelles pertinentes 

est une caractéristique centrale de toute compréhension défendable de la LP (Dudley, 2015). (3) Le troisième lien 

tissé met en avant le processus de la LP. Les travaux de Whitehead (2010) placent la LP comme un itinéraire de 

vie unique pour chaque individu, ce qui l’associe avec la troisième approche de la littératie (i.e., la littératie comme 

processus intégratif à visée d’autonomie tout au long de la vie, chapitre 2, section 1.5). Il est explicitement indiqué 

dans chacune des définitions philosophiquement robustes, que l'acquisition de la LP est le résultat d'un processus 

tout au long de la vie, au cours duquel l'esprit et le corps s'adaptent en permanence aux changements survenant 

dans le cadre du développement humain et du cycle du vieillissement (Higgs, 2010). Green et al. (2018) le 

soulignent. Malgré l'émergence de diverses approches de la LP à travers le monde, les auteurs (Green et al., 2018) 

constatent une convergence au sein des paramètres conceptuels de la LP : la LP ne constitue pas un état final. 

Ainsi, les travaux de Dudley et al. (2017) défendent l’idée que le radical de littératie serait adéquat dans 

la mesure où la LP serait (1) un ensemble de compétences autonomes ; (2) une pratique appliquée, située et 

contextualisée, et (3) un processus. Enfin, le concept de LP tend à souligner que nous possédons toutes et tous un 
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potentiel corporel, mais que son expression spécifique dépend de la culture dans laquelle nous vivons et des 

capacités motrices dont nous sommes dotés (Whitehead, 2007). Cette approche de la LP s’associe alors avec 

l’aspect social et situé, au cœur de la définition de la littératie (chapitre 2, section 1.3). 

Durden et al. (2020) offrent des pistes de réflexions supplémentaires afin de penser le lien littératie-LP. 

La définition ouverte que donne l’Unesco (2006) affirme que la littératie représente plus que le savoir lire et savoir 

écrire et entend la littératie comme une capacité à ne pas seulement lire les mots mais le monde (i.e., 

compréhension profonde et critique du contexte qui l’entoure, Freire et Macedo, 1987). D’un point de vue 

interactionniste, une interaction efficace avec le monde est la clé d'une vie épanouie. La LP trouverait alors 

entièrement sa place au sein de ce concept dans la mesure où elle est définie comme l’ensemble des compétences 

autonomes permettant d’agir en confiance et en toute compétence dans des environnements variés. Cela rejoint les 

idées développées par Whitehead (2010) :  

« Un individu qui possède la LP se déplace avec assurance, économie et confiance dans une grande 

variété de situations physiquement difficiles. En outre, il sait « lire » tous les aspects de l'environnement physique, 

anticiper les besoins ou les possibilités de mouvement et y répondre de manière appropriée, avec intelligence et 

imagination. Un individu physiquement lettré a la capacité d'interagir habilement dans une grande variété de 

contextes, familiers ou non »  

Whitehead (2013) met en exergue que même si la littératie est originellement colorée de parole et 

d’écriture, son acception plus large fait référence à des déterminants d’une participation complète à la société dans 

son ensemble et par conséquent implique le développement d'une relation positive entre les individus et leur 

environnement. Cette relation, si elle est rendue possible grâce à la capacité de lire et d'écrire - que met en avant 

le sens original de la littératie - invite également à penser, en accord avec la philosophie existentialiste, qu’il existe 

plusieurs façons de développer cette relation. La saisie de la littératie comme radical à un certain nombre de 

domaines met en exergue l’importance de cette pluralité d’outils individuel nécessaire. Whitehead (2013) prend le 

point de vue opposé à Dezutter et Lepine (2020), repérant un lien de complémentarité entre les littératies, au 

service d’une littératie comprise au sens large. Whitehead accepte ainsi l’utilisation des multiples déclinaisons.  

Whitehead (2013) discute de la création du concept de LP et des termes alternatifs qui ont été envisagés. 

Parmi ces alternatives figuraient « habileté », « compétence » ou « capacité ». Cependant, l’auteure (Whitehead, 

2013) soutient que ces termes limitent le concept à une dimension purement physique et peuvent perpétuer des 

perspectives dualistes. Les termes mentionnés ci-dessus mettent trop l'accent, selon elle, sur la nature de 

l'incarnation humaine en tant que machine, objet ou instrument, sans aborder le rôle important de l'incarnation 

vécue. De plus, ces termes ne rendent pas compte du flux interactif de l'incarnation, comme le soulignent les écoles 

de pensée philosophique telles que le monisme, l'existentialisme et la phénoménologie, qui constituent les 

fondements du concept de LP (Whitehead, 2001). 

Également, pour l’auteure, le terme de ‘mouvement’ relève d’un champ de compréhension trop large 

dépassant l’humain (i.e., le mouvement des machines ; le mouvement par transport). Bien qu’acceptables 

philosophiquement, les termes ‘incarnée’ et ‘motile’7 - pourtant au cœur des discours de l’auteure - sont perçus 

comme inappropriés ou ésotériques pour une utilisation orientée vers le grand public. Ainsi, le terme de ‘physique’ 

est considéré comme le terme le plus acceptable pour référer à cette littératie liée aux capacités incarnées 

(Whitehead, 2013). 

 

 

7 Le terme « motile » se réfère à la capacité d'un organisme ou d'une cellule à se déplacer de manière autonome ou 

à présenter des mouvements actifs 
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Ainsi, il ne fait plus aucun doute que le concept de LP tisse des liens forts avec celui de littératie. Son 

usage serait autant approprié que révélateur de la signification de celui-ci. Les travaux critiques de la LP n’ont, de 

notre point de vue, jamais étendu la réflexion à ces piliers de la littératie. Il ne nous semble donc pas que l'adoption 

de la notion de littératie dans le domaine de la LP soit un effet de mode dans ses acceptions les plus robustes. 

Lousnbery et McKenzy se questionnent quant à la pérennité de l’utilisation du concept de LP. Va-t-il s'effacer ? 

Les auteurs suggèrent une mode passagère. Dans ce travail, nous souhaitons souligner que la réponse à cette 

question semble dépendante de l’acception saisie. Ce chapitre a montré l’intérêt (et la nécessité) de saisir la LP à 

travers le concept de littératie. Ses fondements philosophiques l’exposent comme un concept à part entière et les 

preuves empiriques tendent aujourd’hui à soutenir cette idée (Chapitre 3). 

La Littératie Physique en quelques mots 

L’expression LP étonne les moins initié.e.s. Pour autant, les idées dominantes qu’elle soulignent sont 

marquantes et au cœur des missions d’une majorité des actrices et acteurs des loisirs, de l’AP, du 

sport et de la santé. Le concept de LP regroupe l’ensemble des attributs et compétences 

multidimensionnelles de l’individu qui lui sont favorables – ou non – à un engagement durable dans 

l’AP. Plus un individu aurait développé son niveau de LP – c’est-à-dire, développé ses différents 

attributs et compétences pour l’AP – plus il serait enclin à s’engager durablement dans un mode de 

vie actif. Les conceptions dominantes structurent la LP en quatre dimensions : physique, cognitive, 

sociale et affective. Trois fondements philosophiques forts enrichissent les débats : l’un expose la 

nature interdépendante et multidimensionnelle des différentes composantes de la LP (i.e., le 

monisme) ; l’autre souligne l’importance des interactions individus-environnement (i.e., 

l’existentialisme) ; et enfin un dernier rappelle que chaque individu est unique (i.e., la 

phénoménologie). Sur une base philosophique riche, la LP semble ouvrir un champ de 

questionnement scientifique crucial : est-il possible d’éduquer chaque individu à une vie physique 

suffisante et durable ? 

 

3.3. Contribution personnelle théorique au champ de l’éducation physique 

Compte tenu de notre double constat, qui met en évidence l'amplification récente des préoccupations 

concernant la promotion de l’AP et le manque de connaissance du concept par les enseignant.e.s d'éducation 

physique (Potdevin et al., 2020, Annexe A), il nous a semblé essentiel de présenter la LP à la communauté de 

l'éducation physique. Cette section est tirée de notre article publié dans la revue EP. S8 (n°388, 2020) et est 

présentée sous sa forme de publication finale. 

Voici la référence complète : Gandrieau, J., Derigny, T., Schnitzler, C. & Potdevin, F. (2020). « 

Envisager la littératie physique pour éduquer à une vie active », Revue EPS n°388.  

 

 

 

8 La revue EP.S est la première revue professionnelle en éducation physique (1950) et peut être considérée comme 

le témoin de l’évolution de la formation et de la discipline (Arnaud, 1985). 
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4. Bilan du chapitre 2 

La notion de LP n’est pas une nouveauté sémantique, mais son évolution historique relativement récente 

propose dorénavant un concept solidement cadré philosophiquement (Whitehead, 2001, 2010, 2019). 

La LP, dont le nombre de publications a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières 

décennies, peut être comprise comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la 

compréhension qu’une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son 

engagement envers l’AP tout au long de sa vie » (Whitehead, 2010). Ce concept multidimensionnel a alors pour 

ambition de capturer les attributs individuels et leurs interactions nécessaires à la valorisation de l’AP tout au long 

de la vie. Si la LP semble se diluer derrière l’expansion et l’effet de modes des multiples littératies (Tableau 1), 

ce chapitre a tenté d’exposer les fondements philosophiques et de montrer un lien robuste entre les fondements 

épistémologiques de la littératie et la LP. 

D’une part, les convergences entre littératie et LP tendent à placer la LP comme un élément déterminant 

d’une littératie plus globale comprise comme « la capacité d’identifier, de comprendre, d’interpréter, de créer, 

de communiquer et de calculer en utilisant des matériels imprimés et écrits associés à des contextes variables. Il 

suppose une continuité de l’apprentissage pour permettre aux individus d’atteindre leurs objectifs, de développer 

leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société tout 

entière » (UNESCO, 2006). La LP trouverait alors entièrement sa place au sein de ce concept dans la mesure où 

elle serait définie comme une dimension cruciale à la participation pleine et entière à la vie de l’individu. 

D’un autre côté, les réflexions épistémologiques et philosophiques menées par les protagonistes de la LP 

(e.g., Whitehead) la placent comme un concept singulier et par conséquent comme une littératie à part entière. La 

philosophie moniste, existentialiste et la phénoménologie qui la sous-tendent lui apporte les fondations théoriques 

solides et nécessaires pour constituer une littératie singulière orientée vers la promotion de l’AP. 

Cette littératie singulière (i.e., LP) ouvre alors la voie à une approche nouvelle pour promouvoir l'AP. 

Dans cette optique, promouvoir l'AP signifie s'intéresser à l'individu dans sa globalité, en prenant en compte 

l’ensemble de ses attributs, compétences, son ancrage unique dans le monde et son parcours de vie continu. Par sa 

perspective holistique, le modèle de la LP, ne s’oppose pas à aux modèles théoriques précédents, mais paraît 

souligner l’importance de considérer les différents déterminants individuels déjà soulignés dans la littérature et à 

mettre en avant les interactions entre ces dimensions humaines, souvent comprises de manière bien distinctes. 

Bien que Dezutter et Lépine (2020) s'opposent à limiter la littératie au simple synonyme « d'éducation 

à.… », la LP met en évidence l'importance d'une éducation continue, holistique et inclusive pour favoriser l'AP 

tout au long de la vie de chaque individu. Ainsi, la compréhension de la LP nous amène à reconnaître que toutes 

les stratégies de promotion de l'AP doivent nécessairement inclure une dimension éducative dans laquelle, les 

actrices et acteurs de l’AP ont pleinement un rôle à jouer (sport, EP, loisirs, santé). Alors que les modèles actuels 

peinent à s’implémenter sur le terrain, la LP semble rapprocher la promotion de l’AP durable des actions de terrain. 

 Cependant, le concept reste encore peu connu dans le monde francophone, et il est essentiel d'examiner 

attentivement les preuves scientifiques qui étayent une telle approche. Ces preuves nous permettront de mieux 

comprendre et d'approfondir la pertinence de cette approche éducative pour tenter d’inverser la balance de 

l’inactivité physique.  
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Chapitre 3 : Littératie Physique, recherches actuelles et controverses 

Le concept de LP a fait l'objet d'une attention accrue dans la littérature internationale lors des deux 

dernières décennies (Young et al., 2019) avec une augmentation exponentielle du nombre d’articles publiés sur ce 

thème au cours des cinq dernières années (Figure 3). Barnett et al. (2023) soulignent un fort intérêt de la recherche 

pour la LP chez les enfants et chez les jeunes (Web of Science : moins de 80 articles par an en 2014/2015, plus de 

100 articles en 2016/2017, plus de 170 articles en 2018/2019, plus de 250 articles chaque année en 2020/2021, et 

plus de 800 articles en 2022). Barnett et al. (2023) et Carl et al. (2022) repèrent également une augmentation des 

études interventionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 Pour autant, derrière cette forte saisie du concept, la littérature expose une situation « chaotique » (Edwards 

et al., 2017). La profusion de réflexions, aussi riches soient-elles, a fait émerger des conceptions différentes, parfois 

opposées, sur la définition, la conceptualisation et l’évaluation de la LP. Effectivement, malgré la popularité 

croissante du concept et l'engouement qu’il suscite chez une large gamme d’actrices et d’acteurs, le concept fait 

débat au sein des protagonistes, certains le qualifiant alors de concept d' « ambigu » ou de concept contesté » 

(Shearer et al., 2018; Young et al., 2022). 

Si les fondements philosophiques du concept sont solidement ancrés dans la littérature (Edwards et al., 

2017), la LP continue d’être remise en question. Par exemple, en 2020, Carl et al. annoncent que la LP n’a pas 

totalement fait ses preuves. La situation, sans doute causée par le flou qui gravite autour du positionnement 

conceptuel de la LP, engendre des questionnements quant à l’intérêt et la longévité du concept dans les discours 

scientifiques, politiques et professionnels. La LP est-elle un effet de mode qui est amené à s’estomper comme 

certains l’ont décrit (Lounbery & McKenzie, 2015) ? Selon Cairney et al. (2019), seul le temps nous le dira. De 

notre point de vue, c’est la force des preuves qui impactera son utilisation et sa longévité. En 2015, Lousberry et 

McKenzi (2015, p.143) annoncent « qu’à ce jour, il n'y a aucune preuve que l'utilisation et la promotion du terme 

LP aidera » à promouvoir l’AP. Deux ans plus tard, Dudley (2017) déclare que « la LP est encore loin d'avoir le 

poids empirique nécessaire pour être considérée comme une meilleure pratique dans la réduction des maladies 

non transmissibles ou la promotion de l’AP » (Dudley, 2017. p.14). Plus de cinq ans après ces réflexions et après 

ce ‘boom’ de publications exponentiel (Barnett et al., 2023; Carl, et al., 2022), il semble nécessaire d’étudier la 

littérature à ce sujet. Ainsi, ce chapitre a pour objectif d’analyser le positionnement scientifique du concept. 

Nous nous intéresserons dans un premier temps aux débats actuels qui gravitent autour du concept. Puis, 

nous dresserons l’état de l’art des outils d’évaluation de la LP nécessaires aux protocoles empiriques. Nous 

analyserons ensuite la force des preuves du concept : les études empiriques convergent-t-elles avec les discours 

philosophiques ? Enfin, ce chapitre nous amènera à repérer les manques au sein de la littérature et plus 

particulièrement en termes de public cible. 

Figure 3. Évolution annuelle du nombre d'études répertoriées par PubMed avec les termes "Physical Literacy". 
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1. Définir, conceptualiser, évaluer : des problématiques sensibles 

Pendant plus de deux décennies, la littérature relative à la LP a été largement investie par des discussions 

sur les définitions, les bases philosophiques et conceptuelles, le nombre de dimensions constitutives et/ou son 

évaluation (Carl, et al., 2023). Néanmoins, sachant que le processus d’engagement dans l’AP est, par nature, un 

processus complexe, associé à des histoires idiosyncrasiques (i.e., « voyage de toute une vie » ; Keegan et al., 2019 

; Shearer et al., 2018 ; Whitehead, 2013), à des transitions de vie (Gropper et al., 2020, Derigny et al., 2023), à des 

interactions de différents niveaux de déterminants (Bauman et al., 2012) voire à des moments journaliers (Ozaki 

et al., 2017), il semble peu étonnant que des débats gravitent autour de cette condition individuelle, essentielle à 

l’adoption d’un mode de vie physique sain et durable. 

1.1. Définir la Littératie Physique, un débat sans fin ? 

Rudd et al. (2021) ont récemment critiqué un « débat académique sans fin sur l'interprétation de ce qu'est 

la LP et sur la manière dont elle devrait être définie » (p. 1). Effectivement, la littérature foisonnante analysant les 

définitions de la LP (e.g., Bailey et al., 2023; Edwards et al., 2017; Shearer et al., 2018; Young et al., 2019) nous 

informe d’une grande diversité de définitions et de conceptions depuis la réintroduction du concept par Whitehead 

(1993, 2001). 

La définition la plus connue et utilisée est celle de Whitehead (2010)9, mais une grande variété de 

définitions est repérable dans la littérature scientifiques et professionnelles (e.g., Edwards et al., 2017). Par 

exemple, Castelli (2015, p. 158) signifie qu’une « personne physiquement lettrée adopte un mode de vie 

physiquement actif. Les personnes qui possèdent la littératie physique ont les connaissances, les compétences et 

les attitudes nécessaires pour mener un mode de vie sain et pour aider les autres à acquérir ces compétences » 

alors que Mandigo et al. (2009, p. 28) annoncent que « les personnes qui possèdent la LP se déplacent avec 

compétence et confiance dans une grande variété d’AP qui favorisent le développement de la personne dans son 

ensemble ». En souhaitant participer à la démocratisation du concept en France, nous avons également participé à 

cette diversité de définitions puisque nous avons écrit que : 

« ce concept représente l’ensemble des ressources individuelles permettant d’adopter un mode de vie 

actif et d’être résilient, tout au long de sa vie, face aux évènements venant perturber cette vie physique : un individu 

« physiquement lettré » serait plus enclin à s’engager et à maintenir une AP suffisante sur le long terme. La 

littératie physique peut se caractériser par quatre dimensions interdépendantes et inséparables […] » (Gandrieau 

et al., 2022, p.51, annexe B). 

Ainsi, derrière cette hétérogénéité de définitions, le premier débat majeur se trouve dans son aspect 

holistique. Certaines définitions orientent (et réduisent) le concept vers son aspect moteur (e.g., Mandigo et al., 

2009) alors que d’autres définissent un concept plus large construit sur l’interaction des différentes dimensions 

humaines (Whitehead, 2010). Deux approches ont alors été repérées par Edwards et al. (2017) qui les caractérisent 

d’« idéalistes » et de « pragmatiques ». 

La première, les « idéalistes », se rapproche de la conception ‘Whiteheadienne’, fortement motivée à 

capturer la richesse des fondements philosophiques du concept (i.e., monisme, existentialisme et phénoménologie). 

 

 

9 « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu’une personne possède 

et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l’AP tout au long de sa vie » 

Whitehead (2010). 
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Les définitions comprises dans ce courant soulignent la nature holistique du construit et défendent, par conséquent, 

une LP multidimensionnelle ne pouvant être réduite à une dimension isolée (i.e., l’aspect moteur). Ce courant 

souligne également que la LP ne se réduirait pas à une juxtaposition de dimensions additionnées et distinctes (i.e., 

physique + affective + sociale + cognitive). Dans cette approche, la LP représente plus que la somme de ses parties 

(Dudley, 2018) 

La seconde approche, qualifiée de « pragmatique », regroupe les acteurs orientés vers la capture et 

l’utilisation du concept sur le terrain (e.g., éducation physique, sport, associations). Pour ces actrices et acteurs, le 

concept doit pouvoir être saisi de manière pratique et les bases philosophiques sont bien souvent trop complexes 

à prendre en compte. La LP n’est effectivement pas toujours pleinement comprise ou acceptée par les actrices et 

acteurs de terrain (Robinson et al., 2018) engendrant une hiérarchisation ou une sélection des différentes 

dimensions de LP dans leurs utilisations (Belton et al., 2022). Cette situation tend alors fréquemment à réduire la 

LP à sa dimension motrice, voire aux HMF (Pot et al., 2018), position insoutenable vis-à-vis de la perspective 

moniste (chapitre 2, section 2.5). 

La distinction de Allan (2017) nous éclaire également sur les différences entre les conceptions en termes 

d’objectifs et de temporalité. Pour l’auteur, l’approche « holistique » (proche de l’approche « idéaliste » 

d’Edwards et al. [2017]) vise la promotion de l’AP durable à travers un développement total de la personne. Au 

contraire, l’approche de « performance » (proche de l’approche pragmatique d’Edwards et al. [2017]) se focalise 

davantage sur le développement des aptitudes physiques et les résultats immédiats. 

Dans ce paysage varié de la LP, Whitehead (2019) ne voit pas d’inconvénient à la diversité des définitions 

utilisées. Pour elle, d’autres définitions peuvent être utilisées, à la condition qu’elles se réfèrent aux éléments 

fondamentaux affectifs, physiques et cognitifs orientés vers la promotion d’une AP durable. Des travaux récents 

exposent par ailleurs que la LP « n'a pas besoin d'être figée ou réduite à une seule définition », mais qu'elle dépend 

du contexte et des parties prenantes auxquelles elle s'adresse (Young et al., 2019, p. 3). La valeur d'un concept 

adaptable et utilisable dans une variété de contextes, comme la LP, résiderait certainement dans ses acceptions 

multiples (Young et al., 2022). Bailey et al. (2023) argumentent également en ce sens et défendent l’idée que cette 

pluralité de définitions peut être une source d’inspirations et d’innovations par les multiples actrices et acteurs qui 

pourraient les saisir. Pour les auteur.e.s, il ne s’agit pas d’un problème à résoudre en imposant une seule et même 

définition du concept, comme ce que pourraient suggérer d’autres auteur.e.s. Il existerait, en fait, de multiples LP 

(Young et al., 2022) dépendant du contexte dans lequel elles sont pensées : culture, géographie, âge de la 

population. Cette notion se rapproche des fondements épistémologiques du concept tel qu'énoncé par Whitehead, 

qui met en avant l'importance de l'adaptation de la LP au contexte socioculturel (Whitehead, 2010). Cette 

considération a également été soulevée dans l'analyse des HMF (Barnett et al., 2016). Par exemple, dans les régions 

où les activités aquatiques font partie intégrante du paysage culturel, les compétences aquatiques gagnent encore 

en importance. Cependant, il est à noter qu'à notre connaissance, aucune étude empirique n'a jusqu'à présent 

corroboré cette proposition théorique, interrogée notamment par Longmuir et Tremblay dans leur compilation des 

dix questions, sur la LP, encore irrésolues en 2016 (Longmuir & Tremblay, 2016, p. 10). 

En ce sens, des initiatives nationales ont tenté de singulariser la LP de la manière la plus adaptée au 

contexte local. Ainsi, depuis 2018, à travers des méthodes de consensus (e.g., Méthode Delph ; Powell, 2003), des 

tentatives de définitions nationales ont vu le jour. A notre connaissance, le premier consensus (publié) fut adopté 

en 2018 au Canada (Tremblay et al., 2018) puis en Australie (Keegan et al., 2019). Depuis, nous retrouvons une 

expansion de ces déclinaisons nationales : Irmansyah et al. (2021) analysent le concept pour l’Indonésie, Hurter et 

al. (2022) explorent la définition pour l’Angleterre, Li et al. (2022) tentent d’opérationnaliser la définition pour le 

contexte chinois. Shearer et al (2018) repèrent également d’autres définitions nationales dans la littérature grise 

comme pour les pays de Galles (Sport Walles, 2017) ou la Nouvelle-Zélande (Sport New Zealand, 2015). Le 

concept a également été adapté en tenant compte de l'âge (Jones et al., 2018), de la culture (Nesdoly et al., 2021) 

et de la diversité des expériences individuelles, y compris celles liées au handicap (Pushkarenko et al., 2021). Des 

inquiétudes avaient été soulevées quant au risque que cette diversité de définitions compromette la lisibilité du 

concept (e.g., Jurbala, 2015), mais il semblerait que sa nature protéiforme lui permette de trouver des ancrages et 
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une utilité tout autour du monde (Whitehead, 2019). Malgré la multiplication des réflexions autour de populations 

spécifiques, notons qu’il n’existe, en l’état, aucune proposition de modélisation de la LP pour les adultes 

émergents. 

Au-delà d’un débat sémantique, la diversité des définitions engendre une réflexion sensible autour des 

‘pièces’ constitutives de ce construit multidimensionnel. Selon les définitions, les éléments constitutifs de la LP 

divergent (Bailey et al., 2023). Corbin (2016) a identifié 11 composantes fréquemment utilisées pour caractériser 

et représenter la LP. Keegan et al. (2019) ont souligné des compétences physiques, psychologiques, sociales et 

cognitives pour définir la LP. Également, la revue systématique d'Edwards et al. (2017) a identifié 37 catégories 

associées au concept. Enfin, Allan et al. (2017) ont décrit six composantes essentielles de la LP (comportements 

d’AP, connaissances et attitudes, compétence, confiance, connexion et caractère). Dans ce travail (chapitre 2, 

section 2.3) nous avons repéré de trois à cinq grandes dimensions constitutives de la LP selon les approches. 

1.2.  Evaluer la Littératie Physique : une question vive 

La question de la définition d’un outil de mesure est complexe dans la mesure où il n’existe - comme 

nous l’avons exposé - aucun consensus mondial sur la définition et les éléments constitutifs de la LP. Pour autant, 

c’est une question majeure car « la LP et son évaluation pourraient jouer un rôle dans l'ouverture des domaines 

considérés comme importants pour une participation à l’AP à l'échelle de la vie » (Young et al., 2021, p. 175). 

Aujourd’hui, les outils divergent donc par leur définition et les composantes mesurées. Une grande partie 

des évaluations recensées par des revues de littérature (Barnett et al., 2023; Edwards et al., 2017; Jean de Dieu & 

Zhou, 2021; Young et al., 2021) sont détachées de la perspective holistique que la LP est censée promouvoir, se 

concentrant uniquement sur la dimension motrice (Edwards et al., 2018). Dans les conceptions les plus récentes, 

ces approchent tendent néanmoins à devenir minoritaires (Carl et al., 2022). 

Un débat majeur dans ces réflexions se trouve autour de l’inclusion ou non de tests de condition physique. 

La condition physique se définit comme la capacité à effectuer quotidiennement des AP avec des performances 

optimales, résultant du développement de la vitesse, de l'endurance, de la souplesse, ainsi que de la force du haut 

et du bas du corps (Campbell et al., 2013). Néanmoins, le domaine de la condition physique a été rejeté par les 

experts dans différents outils et plusieurs prises de position (Dudley & Cairney, 2022; Robinson et al., 2018). Ces 

auteurs défendent l’idée que la condition physique serait davantage le résultat de l’AP engendrée par la LP qu’une 

de ses composantes (Dudley & Cairney, 2022). Sur ce point, la littérature ne tend pas à souligner l’importance de 

ce facteur dans le processus d’engagement durable dans l’AP (Harris & Cale, 2007). De plus, les outils 

d’évaluation de la condition physique, fortement ancrés dans une approche normative, engendrent une 

comparaison entre les individus et/ou une norme. Cette approche normative serait opposée aux perspectives 

philosophiques de la LP, en particulier à la perspective phénoménologique. Bien que l'application des normes soit 

pertinente pour comprendre et influencer la position d'une population ou d'un individu dans certains domaines tels 

que la médecine, et dans le contexte du traitement statistique nécessaire à une approche positiviste, la dimension 

philosophique sous-jacente de la LP interroge sa pertinence dans le contexte éducatif de l’AP. Des études alertent 

d’ailleurs quant à leurs impacts psychologiques négatifs sur les individus, notamment les plus éloignés de l’AP 

(Rowland, 1995; Yager et al., 2021), qui sont ceux dont la LP nécessiterait le plus d’être développée. Evaluer la 

condition physique à l’aide de ces outils, ne rentrerait donc pas au service du développement du « voyage de la 

LP » (Whitehead, 2010). Pour autant, le cadre de Sport Australia (2018 ; Keegan et al., 2019) identifie des 

capacités physiques comme des éléments constitutifs du concept (Figure 2). Néanmoins, les auteur.e.s déterminent 

que leur mesure devrait être réalisée selon une progression d'apprentissage (basée sur la taxonomie SOLO de Biggs 

& Collis, 1982) plutôt que par un test de condition physique référencé à des normes. Cette approche la distingue 

donc des acceptions fréquentes invitant à la comparaison normative, qui ne représente pas un atout fondamental 

pour l'éducation à l’AP durable (Rowland, 1995), et ne converge pas avec l’idée d’un « voyage de la LP » propre 

à chacun (Whitehead, 2010). Sur ce point, Quennerstedt et al. (2021) ont vivement critiqué ceux qui ont utilisé la 

LP en éducation physique comme moyen de réintroduire ou de maintenir des tests de condition physique classiques 

chez les enfants. 
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Comme le soulignent Edwards et al. (2018), les actrices et acteurs qui utilisent des outils d'évaluation de 

LP sans comprendre le concept s'exposent au risque de « contredire l'objectif clé du concept » (p. 20) : la 

promotion d’une AP durable chez toutes et tous. Par ailleurs, Carl et al. (2022) exposent que les approches non 

holistiques de la LP sont statistiquement plus anciennes que les approches considérant la LP à travers une diversité 

de dimensions. Ainsi, compte tenu de la multiplication des études empiriques et des articles de position soutenant 

la nature holistique et multidimensionnelle de la LP (e.g., Cairney et al., 2019; Dudley, 2018), nous ne considérons 

pas, ici, qu’une approche évaluative exclusivement basée sur une seule dimension (e.g., physique) correspond au 

concept de LP. 

1.3.  Quand le tout représente plus que la somme de ses parties : la complexité de 

l’évaluation 

En raison de ses ancrages philosophiques, notamment le monisme, l'existentialisme et la phénoménologie 

(Pot et al., 2018; Whitehead, 2010), l'évaluation de la LP est un sujet particulièrement sensible (Chen, 2020; Green 

et al., 2018; Shearer et al., 2018; Tremblay & Longmuir, 2017; Young et al., 2021). La manière d’évaluer et/ou de 

scorer le profil/niveau de LP d’un individu fait alors pleinement débat au sein de la littérature (Chen, 2020 ; 

Robinson & Randall, 2017). Les approches linéaires et arithmétiques simples, consistant en des scores sommatifs 

par dimension indépendante (par ex. PPLI [chapitre 3, section 2.2] ou CAPL [chapitre 3, section 2.3]), ou accordant 

moins d'importance à une dimension qu'à une autre (par ex. CAPL), sont remises en question du point de vue 

moniste (Chen, 2020; Dudley & Cairney, 2022). Effectivement, cette perspective, qui considère l'individu dans 

son ensemble, où chaque composante interagit avec les autres avec une importance égale, interroge les procédures 

‘simplistes’ de scoring. Ainsi, les procédures d'évaluation seraient plus en lien avec l’ancrage philosophique de la 

LP si elle tenait compte de l'idée d'interdépendance et d'une importance similaire entre chacune des dimensions de 

la LP (Dudley & Cairney 2023). A notre connaissance, aucun outil actuel (chapitre 3, section 2) n’envisage 

l’interdépendance des dimensions au-delà d’une vision linéaire. Seules des études mobilisant un conglomérats 

d’outils non spécifiques à la LP, ont fait apparaître des modalités d’évaluation non linéaires (e.g., clustering) afin 

de diagnostiquer le profil de LP d’une population et d’analyser le lien avec l’AP (Brown et al., 2020; Clark et al., 

2022). 

Également, les philosophies existentialiste et phénoménologique prônées par Whitehead (2010) 

alimentent le débat sur la construction des items et des tâches proposés dans les outils de mesure. Par exemple, en 

imposant une vision restrictive axée sur le sport et non l’AP au sens large (par exemple, le PPLI) ou en ne mettant 

pas réellement au défi le participant de s'adapter librement à une tâche complexe (e.g., CAPL), ces outils peuvent 

être critiqués pour ne pas être capables de capturer l’étendue des informations nécessaires pour comprendre la 

relation entre les individus et leur environnement (Whitehead, 2001). L’ensemble de ces débats a d’ailleurs amené 

certain.e.s actrices et acteurs à interroger, voire à critiquer, l’acte même d’évaluer un niveau de LP (Chen, 2020; 

Green et al., 2018; Whitehead, 2010). 

1.4.  Evaluer la Littératie Physique ou non, telle est la question 

Si l’évaluation est considérée comme une pierre angulaire du développement du concept (Longmuir & 

Tremblay, 2016) ainsi qu’un moyen crucial pour le rendre concret pour de nombreux.ses actrices et acteurs (Green 

et al., 2018), elle est également remise en question (Chen, 2020). 

L’approche « idéaliste » (Edwards et al., 2017) souligne notamment le caractère incongru, voire 

l’impossibilité de mesurer un niveau de LP. En effet, si chaque individu et son « voyage de LP » (Whitehead, 

2010) sont considérés comme uniques, proposer un outil normatif pour effectuer une mesure apparaît inadapté 

pour capturer ce construit. Whitehead (2013) a expliqué que la LP est un voyage personnel et par conséquent, il 

serait impossible de capturer cette singularité et surtout incohérent de vouloir comparer des résultats entre eux ou 

à une norme commune. Une perspective moins tranchée et plus récente de ce courant souligne qu’une mesure 

serait possible, mais qu’elle se doit de ne pas comparer les individus entre eux ou à une norme, compte tenu de la 

singularité de chacun (Whitehead, 2019). Les protagonistes de cette approche préfèrent la notion de 
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« cartographier » à celle « d’évaluer » (Green et al., 2018). Dans cette perspective, ce qui est considéré comme 

fondamental pour une personne ou un contexte ne peut pas être considéré comme fondamental pour une autre. Il 

convient alors d’opter pour un processus d’évaluation ipsatif, s’intéressant aux progrès de l’individu dans le temps 

(Green et al., 2018). Au contraire, les partisans de l’approche « pragmatique » (Edwards et al., 2017) ou de 

« performance » (Allan, 2017), considèrent fréquemment la LP dans sa forme réduite limitée à son aspect physique 

et optent donc plus aisément pour des processus d’évaluation aux liens plus réduits avec les fondements 

philosophiques (Edwards et al., 2018). 

1.5.  Prise de position théorique 

Ainsi, tout en essayant de préserver les fondements philosophiques, nous considérons, dans ce travail, la 

LP comme un concept « scientifique » (Cairney, 2019). Comme la plupart des experts en LP, notre approche rejette 

la distinction cartésienne entre l'esprit et le corps et promeut plutôt l'idée d'un processus d’apprentissage holistique 

et incarné (Pot et al., 2018; Whitehead, 2007). Néanmoins, nous mettons en évidence l’importance de ‘jalons’, 

permis par un outil de mesure, fixés tout au long du parcours de la LP, comme le suggère la conception de Keegan 

et al. (2019) et la définition de 2021 du projet européen « physical literacy for life ». Cette position place notre 

conception de la LP dans le « niveau intermédiaire sur l'échelle d'abstraction de la LP » (Young et al., 2019), la 

rendant adaptable et utilisable dans différents contextes tout en offrant la possibilité de conserver les bases 

philosophiques originales. Nous considérons qu'une évaluation fiable, sensible et valide, avec une classification et 

une structuration modérées (Young et al., 2021), constituera un pilier de cette approche utile pour concevoir des 

interventions de LP de qualité et pour renforcer la preuve scientifique de concept, ce qui enrichira à son tour la 

pratique. Des connaissances accrues sur l’évaluation du concept pourrait permettre de comprendre quelles 

stratégies sont les plus efficaces pour promouvoir la LP, d’étudier les preuves du concept et de jouer un rôle dans 

la compréhension du processus sous-jacent (Young et al., 2019). Si Barnett et al. (2020) soulignent que l’évaluation 

de la LP n’en est qu’à ses début, la littérature nous expose tout de même une variété importante d’outils 

mobilisables. 

2. Les outils d’évaluation et de cartographie de la Littératie Physique 

L’évaluation de la LP est l’un des sujets les plus saisis par la littérature du concept (Carl, et al., 2023; 

Thermou & Riga, 2020) et les multiples revues systématiques nous exposent une expansion des outils disponibles 

(Barnett et al., 2023; Boldovskaia et al., 2023; Edwards et al., 2018; Jean de Dieu & Zhou, 2021). Notre objectif 

ici est de dresser l’état de l’art des outils de LP. Néanmoins, si certaines revues de littérature (e.g., Edwards et al., 

2018) intègrent des outils d’évaluation non explicitement ancrés dans la conception multidimensionnelle de LP, 

nous choisissons de ne mettre en avant que les outils spécifiquement conçus dans le cadre de cette approche 

2.1. Le CMOPL (Dudley, 2015) 

Le conceptual model of observed physical literacy (Dudley, 2015) est une grille permettant de s’auto-

positionner sur différents critères de la LP : les compétences de mouvement; les règles, tactiques et stratégies de 

mouvement ; la motivation et les comportements de mouvements ; ainsi que les attributs personnels et sociaux de 

mouvement. Quatre niveaux sont proposés par critères : 

A.   Le niveau uni-structurel (compréhension d’un élément : « Je suis capable de contrôler mon propre 

comportement pour ne pas interférer avec les autres. Je le fais sans y être invité et sans supervision 

constante » (Dudley, 2015 p.252) ;  

B.  Le niveau multi-structurel (compréhension d’un certain nombre d’éléments mais pas de l’ensemble 

interconnecté : « Je peux bouger de manière à améliorer ma santé ou mes compétences parce que je suis 

motivé(e) pour améliorer un aspect spécifique de ma personne physique en utilisant différentes stratégies 

(ex, la forme cardiorespiratoire, force, endurance, vitesse, agilité, dribble, tacle, tir) » (Dudley, 2015 

p.252) ; 
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C.  Le niveau relationnel (compréhension des liens entre les éléments : « Je peux bouger de manière à 

améliorer ma santé ET mes compétences parce que je comprends la relation entre la santé et les 

compétences et que je suis motivé(e) » (Dudley, 2015 p.252);  

D.  Le niveau abstrait étendu (capacité à relier le concept à des contextes et à d'autres concepts : « ... et je peux 

évaluer l'efficacité de mon mouvement pour améliorer ma santé et mes compétences... ...et/ou je peux 

aider les autres à faire des mouvements pour améliorer leur santé et leurs compétences... ...et/ou je peux 

créer de nouveaux mouvements pour pour améliorer ma santé et mes compétences... ...et/ou je peux voir 

comment je peux adopter mes décisions de mouvement pour la santé et l'habileté au-delà de ma 

participation à l'activité physique) (Dudley, 2015, p. 252) 

Cette grille s’inscrit dans la définition de Whitehead (2013) : « la LP peut être décrite comme une 

disposition à tirer parti des capacités corporelles de l'être humain, dans laquelle l'individu a la motivation, la 

confiance, la compétence physique, les connaissances et la compréhension nécessaires pour apprécier et assumer 

la responsabilité de la poursuite d’AP tout au long de la vie » (cité par Dudley, 2015, p. 237). Néanmoins, cet 

outil est encore à son stade de conceptualisation et n’est pas encore perçu comme un outil pratique par la 

communauté scientifique (Barnett et al., 2023). 

2.2. Le PPLI (Sum et al., 2016) 

Le Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) a été créé par Sum et al. (2016). Initialement, le PPLI 

était un test composé de 18 items basés sur des échelles de Likert (de 1 à 5) conçus pour évaluer certaines 

caractéristiques clés de la LP telles que le « sens de soi et la confiance en soi », « l'expression de soi et la 

communication avec les autres » et « la connaissance et la compréhension ». Le score total de PPLI est représenté 

par la somme des scores de chaque item. 

Le PPLI a été utilisé dans différentes études analysant ses priorités psychométriques pour différentes 

populations : des séniors Chinois.e.s (65-95 ans; Liu et al., 2022) des jeunes adultes chinois.e.s (18-21 ans ; Ma et 

al., 2020) ; des adultes iranien.ne.s (20-66 ans ; Samadi et al., 2022); des adolescent.e.s chinois.e.s (11-19 ans; 

Sum et al., 2018), espagnol.e.s (12-17ans; López-Gil et al., 2023) et iranien.ne.s (12-18ans; Mohammadzadeh et 

al., 2021). Il a été fréquemment utilisé dans des études s’intéressant à la preuve du concept, en étudiant le lien 

entre LP et AP (Li et al., 2021; Ma, et al., 2020; Öztürk et al., 2023; Sum et al., 2018; Yan et al., 2022). 

Cet outil se base sur la définition suivante de la LP : « La littératie physique est une intelligence spécifique 

qui englobe la motivation, la confiance, la compétence physique, ainsi que la connaissance et la compréhension 

permettant de valoriser et de prendre en charge le maintien d'activités physiques significatives tout au long de sa 

vie » (Sum et al., 2018, p. 27). 

Barnett et al. (2023) exposent des preuves suffisantes quant à la validité de construit et aux associations 

avec d’autres variables (sexe). Néanmoins, nous tenons à souligner les nombreuses études soulignant un lien entre 

PPLI et AP dans la littérature, qui appuient la validité de critère des différentes versions de l’outil. L’aspect 

pragmatique est souligné par les auteurs (8-10 minutes, Barnett et al., 2023). 

2.3. CAPL-2 (Gunnell, et al., 2018) 

Le Canadian Assessment of Physical Literacy-2 est la seconde version du CAPL initialement proposé par 

Longmuir et al. (2015). Malgré les critiques conceptuelles (notamment pour l'inclusion du domaine de la condition 

physique et pour des poids différents accordés aux dimensions, Dudley & Cairney, 2022; Tremblay & Longmuir, 

2017), le CAPL est l'un des premiers protocoles holistiques pour évaluer les différentes composantes de la LP et 

dont les auteurs ont fourni des preuves psychométriques robustes mesurées sur plus de 10 000 enfants (8-12 ans).  

L'évaluation des scores se fait à travers 4 dimensions qui, une fois additionnées, forment un score final 

de LP sur 100 points : Comportement Quotidien, Compétence Physique, Motivation et Confiance, Connaissance 
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et Compréhension. Il comporte des tests auto-déclarés (échelles de Likert et questions libres ou à choix multiples) 

et des tests moteurs nécessitant des juges. 

Le CAPL a fait l'objet d'un numéro spécial de la revue BMC Public Health où 14 articles de recherche 

ont été publiés, exposant comment la LP mesurée avec le CAPL était associée à l'AP ainsi qu’à des facteurs liés à 

la santé, ainsi que le processus de validation. 

Récemment, le CAPL-2 a été traduit en plusieurs langues et a été utilisé dans des études recherche pour 

les enfants de 8 à 12 ans au Danemark (Elsborg, et al., 2021) ; en Grèce (Dania et al., 2020) ; en Iran (Valadi & 

Cairney, 2023) ; en Espagne (Pastor Cisneros et al., 2022) ; en Chine (Li et al., 2020). Il a aussi été modifié pour 

un public canadien plus âgé  (12-16ans; Blanchard et al., 2020). Il a été utilisé dans différents projets de recherche 

au niveau international comme en Espagne (Pastor-Cisneros et al., 2021), en Grèce ou en Chine (Li, et al., 2022). 

Cet outil s’inscrit dans la définition de Whitehead (2010) acceptée par un consensus canadien : « La 

motivation, la confiance, la compétence physique, la connaissance et la compréhension pour valoriser et prendre 

la responsabilité de s'engager dans des AP tout au long de la vie » (Tremblay et al., 2018). 

Son niveau de validité est considéré comme robuste (Jean de Dieu & Zhou, 2021). Barnett et al. (2023) 

exposent des preuves de validités suffisantes sur la validité de contenus (littérature + experts), la validité de 

construit, la validité de face, la fidélité, ainsi que les liens avec d’autres variables (âge ; sexe ; LP). Les auteur.e.s 

soulignent que le protocole est relativement chronophage compte tenu de la diversité des protocoles et du nombre 

de juges formé.e.s nécessaires. Les preuves de validité sont moins fortes sur la version CAPL-789 et sur son 

ancienne version (CAPL, Barnett et al., 2023). 

2.4. Le Passeport Pour la Vie 

Le Passeport pour la vie est un outil qui comporte des mesures pour trois groupes d'âge différents : 3-6 

ans, 7-9 ans et 10-12 ans. Il permet d’obtenir une image globale du niveau de LP à travers quatre dimensions : 

habiletés motrices, condition physique, habiletés de vie et comportement d’AP. Son niveau de validité est 

considéré comme faible (Jean de Dieu & Zhou, 2021). Barnett at al. (2023) recensent tout de même des preuves 

de validité comprenant des preuves sur la validation de contenus (littérature + experts) et sur la cohérence interne.  

Cet outil s’inscrit dans la définition de la LP suivante : « un individu qui se déplace avec compétence et 

confiance dans une grande variété d’AP dans des environnements multiples et qui profitent au développement de 

la santé de l'ensemble de la personne » (Lodewyk, 2019, p. 442). Il comporte des tests auto-déclarés et des tests 

objectifs nécessitants des juges pour sa dimension physique. 

2.5. Les outils PLAY 

Les PLAY Tools sont des outils destinés aux enfants âgés de 7 ans et plus. L’outil PLAY est divisé en 

plusieurs outils qui comportent des tests auto-déclarés et des tests objectifs nécessitant des juges. 

Le PLAYfun est un outil objectif utilisé pour évaluer les compétences motrices essentielles chez les 

enfants. Cet outil comprend 18 exercices qui portent sur les habiletés physiques de l'enfant. Chaque habileté est 

évaluée selon une échelle comprenant les catégories suivantes : étape initiale, émergence, compétence et maîtrise. 

Cet outil mesure les compétences motrices suivantes : locomotion ; contrôle d‘objets (haut et bas du corps) ; 

équilibre ; stabilité et maîtrise du corps. Une étude soutient sa validation chez des jeunes canadien.ne.s (8-13 ans; 

Caldwell et al., 2021). L’outil fait preuve d’une bonne fidélité inter-juges et d’une bonne consistance interne 

(Stearns et al., 2019). Cet outil se focalise uniquement sur la dimension physique, nous ne le considérons donc pas 

comme un outil d’évaluation de la LP s’il est utilisé indépendamment des autres outils PLAY. 
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Le PLAYself est un questionnaire auto-déclaré de 22 items permettant à l'enfant (7 ans et plus) d'évaluer 

sa perception de sa propre LP. Le PLAYself est composé de quatre sous-sections : l'environnement, la description 

de sa propre littératie physique, le classement relatif des différents types de littératie (littératie, numératie, littératie 

physique) et la condition physique. Les scores totaux obtenus avec PLAYself ont démontré une cohérence interne 

acceptable chez les enfants de 8 à 13 ans (Caldwell et al., 2021). L’outil a également été validé pour un public de 

jeunes adultes aux USA (18-25ans, Kleis et al., 2022) et pour des jeunes adultes tchèques (22-24ans, Vašíčková et 

al., 2020). 

Le PLAYbasic évalue les principales aptitudes motrices de l'enfant. L'outil est composé de cinq tâches 

qui couvrent les capacités physiques de l'enfant. Chaque capacité est notée sur une grille de quatre points par un 

évaluateur, dans les catégories suivantes : initial, émergent, compétent et profitable. Le PLAYbasic est divisé en 

quatre sous-sections : locomotion ; lancer ; frapper ; équilibre. Une étude soutient sa validation chez des jeunes 

canadien.ne.s (8-13 ans ; Caldwell et al., 2021). Cet outil expose une bonne fidélité inter-juges mais sa consistance 

interne n’est pas satisfaisante (Stearns et al., 2019). Il a été décliné en Adapted PLAY pour une version destinée à 

évaluer le niveau de LP d’enfants en situation de handicap. Cet outil se focalise uniquement sur la dimension 

physique, nous ne le considérons donc pas comme un outil de LP s’il est utilisé de manière séparée des autres 

outils PLAY. 

Le Preschool Physical Literacy Assessment (Pre PLAy) a été mis au point pour des enfants âgé.e.s de 

18 mois à l'entrée à l'école maternelle. Pre-PLAy a été conçu pour mesurer la PL qui évalue les domaines suivants 

: compétences en matière de mouvement, coordination, motivation et plaisir. Des niveaux de validité de l’outils 

ont été exposés (Cairney et al., 2018). 

Le PLAYparents est un questionnaire composé de 20 items destinés à évaluer la LP de l’enfant à travers 

la perception des parents. Une étude soutient sa validation chez des jeunes canadien.ne.s (8-13 ans; Caldwell et 

al., 2021). 

Les outils PLAY s’inscrivent dans la définition de la LP suivante : « Les individus sont physiquement 

lettrés lorsqu'ils ont acquis les capacités de mouvement et la confiance en soi nécessaires pour profiter d'une 

variété de sports et d’AP » (Kriellaars et al., 2013). Barnett et al. (2023) exposent des preuves limitées et différentes 

pour la validité des outils PLAY mais soulignent leur aspect pragmatique intéressant (< 10 minutes). 

2.6. Physical Literacy Matrix Whitehead (2019) 

Cet outil de mesure10 a été publié par Whitehead (2019). Il évalue la LP à travers quatre dimensions auto-

déclarées : la motivation, la confiance, la confiance physique, les connaissances et la compréhension. Aucun article 

scientifique ne s’est encore intéressé à sa validation.  Barnett et al. (2023) exposent des preuves limitées. Nous ne 

recensons que des preuves liées à la validité de contenus par les experts. Néanmoins, le groupe IPLA a lancé la 

traduction de cette grille en différentes langues et souhaite mener une étude à travers le monde. Nous avons 

participé à sa traduction en français. 

Cet outil s’inscrit dans la définition de Whitehead (2019) : « la motivation, la confiance, la compétence 

physique, la connaissance et la compréhension pour valoriser et prendre la responsabilité de s'engager dans des 

AP tout au long de la vie » 

 

 

10 Accessible ici : https://www.physical-literacy.org.uk/library/charting-physical-literacy-journey-tool/) (consulté 

le 16/10/2023) 

https://www.physical-literacy.org.uk/library/charting-physical-literacy-journey-tool/
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2.7. Le CAEPL (Chen et al., 2020) 

Le CAEPL est un outil construit par une équipe de recherche chinoise (Chen et al., 2020). Il évalue la LP 

à travers cinq dimensions de la LP : l’intention d’AP ; les connaissances d’AP ; les habiletés motrices/sportives ; 

les comportements d’AP et la condition physique. A notre connaissance, il n’a encore jamais été utilisé pour des 

recherches empiriques et les preuves de validité sont encore manquantes dans la littérature. Barnett et al. (2023) 

recensent tout de même des preuves de validité de contenus. Cet outil se base sur la définition suivante de la LP : 

« une capacité globale intégrant différents éléments qui profitent aux modes de vie actifs des individus et à leur 

santé tout au long de la vie » (Chen et al., 2020). 

2.8.  PL-C Quest (Barnett et al., 2020) 

Le Physical Literacy in Children Questionnaire a été développé pour évaluer de manière globale la 

perception de la LP chez l’enfant (Barnett, et al., 2020). L'échelle a été conçue pour mesurer chacun des 30 

éléments du Cadre australien de LP (Keegan et al., 2019). Le questionnaire fonctionne sur un format dichotomique 

pictural. Pour chacun des 30 scénarios, représentant un domaine de la LP, l’enfant interrogé.e doit sélectionner 

l’image qui le représente au mieux puis spécifier si l’image lui correspond « totalement » ou « un peu ». Cet outil 

offre ainsi un score entre 1 et 4 pour les 30 scénarios (ou 32 pour sa version incluant des scénarios hivernaux). 

Pour sa construction, des enfants ont été interviewés afin de fournir des preuves de validité du contenu, 

notamment sur la manière dont la population cible comprend et traite les questions et les images (Barnett, et al., 

2020). Une seconde étude a permis d’apporter des preuves de fidélité et de validité chez des enfants australien.ne.s 

âgé.e.s de 7 à 12 ans (Barnett et al., 2022). 

Cet outil s’inscrit dans la conception australienne de la LP considérant la LP comme « l'intégration des 

capacités physiques, psychologiques, sociales et cognitives qui nous aident à mener une vie active, saine et 

épanouissante (Keegan et al.; 2019; Sport Australia, 2020) » (Barnett et al., 2022, p. 2). 

Barnett et al. (2023) apportent des critères de validité à ce questionnaire :  validité de contenus (littérature 

+ experts), validité de face, consistance interne, fidélité et la validité de construit. Les auteurs soulignent également 

l’aspect pragmatique de cet outil (< 25 minutes, nécessite une feuille et un stylo). 

2.9. Le PPLA (Mota et al., 2021) 

Le Portuguese Physical Literacy Assessment (Mota et al., 2021) est un outil permettant d'évaluer la LP 

des élèves portuguais.es du secondaire en éducation physique (10 - 12 ans ; 15 - 18 ans). Inspiré des quatre 

dimensions de l'Australian Physical Literacy Framework (Keegan et al., 2019) et du programme portugais 

d’éducation physique, il évalue la dimension sociale, physique, affective et cognitive. 

A la suite d’un article explicitant les procédés de construction de l’outil (Mota et al., 2021), les auteurs 

ont apporté des preuves de validation sur les dimensions sociale et affective (Mota, et al., 2023). Un troisième 

article s’est focalisé sur les preuves de validité de la dimension cognitive et physique (Mota et al., 2022). Enfin, 

un article nous apporte des preuves sur l’outil dans sa structure complète (Mota, et al., 2023). 

Cet outil s’inscrit dans la définition australienne de la LP considérant que « la LP est un concept basé sur 

l'apprentissage holistique tout au long de la vie, acquis et appliqué dans le domaine du mouvement et de l’AP » 

(Mota et al., 2021, p. 1). Il regroupe des tests auto-déclarés (échelles de Likert). Barnett at al. (2023) exposent un 

haut niveau de validité comprenant des preuves sur la validation de contenus (littérature + experts), la validité de 

face, la cohérence interne, la fidélité, et la validation de construit ainsi qu’un aspect pragmatique intéressant (27 

minutes, nécessite une feuille et un stylo). 
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2.10. Le PPLMS (Dong, 2021) 

Dans le cadre de sa thèse, Dong (2023) a développé le Perceptions of Physical Literacy for Middle-School 

Students. C’est un outil auto-reporté de 22 items permettant d’évaluer l’affectif, les compétences perçues, 

l’engagement dans l’AP et les connaissances ainsi que la compréhension. 

Barnett at al. (2023) exposent un niveau de preuve suffisant sur la validation de contenus (littérature + 

experts), la cohérence interne et la validation de construit ainsi qu’un aspect pragmatique intéressant (20 minutes, 

une feuille et un stylo). 

2.11. Le APLQ (Mohammadzadeh et al., 2022) 

Le Adolescent Physical Literacy Questionnaire (Mohammadzadeh et al., 2022) est un questionnaire 

autodéclaré de 25 items évaluant les dimensions suivantes : psychologique, comportementale, connaissances et 

attention, compétences physiques et AP. Il a été construit pour les jeunes iranien.ne.s entre 12 à 18 ans 

(Mohammadzadeh et al., 2022). 

Les auteurs citent la définition de Whitehead (2019) : « la motivation, la confiance, la compétence 

physique, la connaissance et la compréhension pour valoriser et prendre la responsabilité de s'engager dans des 

AP tout au long de la vie ». Barnett at al. (2023) exposent les preuves de validité : la validité de contenus par les 

experts, la validité de construit ainsi que la fidélité. 

2.12. Le PLAQ (YongKang & QianQian, 2022) 

Le Physical Literacy self-Assessment Questionnaire est un questionnaire auto-déclaré de LP évaluant 

quatre dimensions : les compétences physiques, l’affect, les connaissances et la compréhension et les 

comportements, à travers 44 items. L’outil a été conçu pour les 8 – 12 ans chinois.e.s. Barnett at al., 2023 exposent 

un haut niveau de validité comprenant des preuves sur la validation de contenus (littérature + experts), la validité 

de face, la cohérence interne, la validation de construit, la fidélité, ainsi qu’un aspect pragmatique intéressant (27 

minutes, nécessite une feuille et un stylo). 

2.13. Le CSPLQ (Luo et al., 2022) 

Le College Student Physical Literacy Questionnaire est un outil qui n’est présent dans aucune revue de 

littérature des outils de LP publiée jusqu’à présent. Il est constitué de 38 items répartis sur 3 dimensions (physique 

et comportementale ; affective ; et cognitive) et 7 domaines (habiletés motrices, AP, perception d'un mode de vie 

sain, perception de l’AP, motivation, confiance). C’est un questionnaire auto-reporté pour une population de 

lycéen.ne.s chinois.e.s (18-20ans). 

Les auteurs apportent des preuves quant à la validité de contenu, la validation de construit, la cohérence 

interne et le lien avec d’autres variables (la condition physique, l’attractivité physique, la fréquence de l’AP et la 

durée de l’AP). Il semble pragmatique, mais aucune information n’est donnée sur le temps de passation nécessaire. 

2.14. Le German Physical Literacy Assessment (GPLA) for Children in the Context of 

Health Promotion (Krenz et al., 2022) 

Krenz et al. (2022) ont développé un outil d'évaluation pour mesurer la LP en quatre dimensions : la 

motivation et la confiance (dimension affective), la compétence physique (dimension physique), la connaissance 

et la compréhension (dimension cognitive) et la participation à l’AP. Il s’agit d’un outil pictural à 15 items utilisant 

une échelle de Likert en 6 points. Les auteurs exposent des preuves de la validité de contenus ainsi que de la 
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validité de construit chez les 6 - 12 ans en Allemagne. Les auteurs citent la définition de Whitehead (2010) mais 

proposent une conceptualisation différente. 

2.15. Le PPLCEQ (Wang et al., 2022) 

Wang et al. (2022) ont construit le Perceived Physical Literacy for Chinese Elderly en 47 items auto-

reportés. Il permet d’évaluer la LP à travers la motivation, les compétences physiques, les interactions avec 

l’environnement, le sens de soi, les interactions avec les autres, les connaissances et compréhension de l’AP chez 

les séniors chinois.es (62 – 73 ans). Les auteurs apportent des preuves quant à la validité de contenu, la fidélité, la 

cohérence interne et la validité de critère. La définition de Whitehead (2010) est repérable dans la publication. 

2.16. MyPL (Melby et al., 2023) 

L'échelle MyPhysicalLiteracy est un questionnaire auto-reportée de 21 éléments. Il est constitué de 5 sous-

échelles : la LP pour les activités « de ballon et de course » (7 items) comprenant la motivation et la confiance 

pour les activités de ballon et de course combinées aux compétences physique de manipulation de balles, 

d’endurance et de force ; une LP pour les « activités de terrain » (5 items) comprenant la motivation et la confiance 

pour les activités de patinage et d'escalade, ainsi que la compétence physique en équilibre ; une LP pour les activités 

basées sur « la gymnastique » (4 éléments) comprenant la motivation et la confiance pour la gymnastique, ainsi 

que les compétences physiques en gymnastique et en corde à sauter ; une LP pour les « activités aquatiques » (3 

éléments) comprenant la motivation autonome et la confiance pour les activités aquatiques combinées aux 

compétences physiques en natation ; et une dimension LP comprenant des connaissances et une « compréhension 

générales » (non spécifique à un environnement sportif, 3 éléments du CAPL-2), comprenant des connaissances 

sur le transfert de compétences entre différents sports, des connaissances sur l'importance de l’AP quotidienne et 

des connaissances conceptuelles sur la force et la santé. 

L’outil a été développé dans un article analysant les liens entre la LP, l’AP et le bien-être. Les auteur.e.s 

apportent des preuves de validité de construit, la cohérence interne et la fidélité chez les 7 - 15 ans danois.e.s 

(Melby et al., 2023). 

2.17. PPLQ (Holler et al., 2023) 

Le Perceived Physical Literacy Questionnaire est un questionnaire destiné aux adultes allemand.e.s (18 – 

65 ans). Il permet d’évaluer la LP selon 6 dimensions : la motivation, la confiance, la compétence physique, les 

connaissances, la compréhension et l’AP. Les auteur.e.s justifient leurs choix de dimension par le biais de la 

définition de Whitehead (2010). Des preuves de validités de contenus, interne et convergente de l’outil sont 

apportées. Concernant l’analyse de la fidélité, des preuves quant à la consistance interne des domaines sont égalées 

reportées. 
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Enfants Adolescents Adultes émergents Adultes Séniors 

CAPL2 – Australie MyPL – Danemark PlaySelf – USA PPLI - Chine PPLCEQ - Chine 

CAPL2 – Chine APLQ – Iran PPLI - Chine PPLI- Iran  

CAPL2 – Danemark CAEPL – Chine CSPLQ - Chine PPLQ - Allemagne  

CAPL2 – Espagne CAPL-789 - Canada    

CAPL2 – Grèce PPLA – Portugal    

GPLA – Allemagne PPLI – Chine    

MyPL – Danemark PPLI – Espagne    

PLAQ – Chine PPLI - Iran    

PlayBasic – Canada     

Playfun – Canada     

PlaySelf – Canada     

PLCQ - Australie     

PPLMS - Chine     

Preplay – Canada 

 

 

 

   

Figure 4. Récapitulatif des outils de mesure de Littératie Physique classés selon la période d’âge cible. 

 

Un point sur les outils existant 

Pour conclure, il est intéressant de noter qu'un ensemble d'outils est actuellement disponible pour 

examiner la LP d'une manière holistique. La plupart de ces outils a été publié après 2019, année de 

début de cette thèse. Bien que ces outils varient dans leur approche de la LP et dans la manière dont 

ils appréhendent ce concept, ils convergent vers l'idée que la mesure de la LP implique une exploration 

de diverses facettes de l'individu et de ses interactions avec l'AP. 

L’analyse des outils permet de déceler une première catégorisation. D’un côté, des outils permettent 

d’évaluer la LP de manière ‘peu couteuse’ et ‘pragmatique’ (e.g., le PPLI), et de l’autre, il existe des 

batteries de tests, plus précises mais plus lourdes (e.g., CAPL). Les outils pragmatiques offrent une 

possibilité intéressante pour évaluer la LP de manière holistique sur une large population, de manière 

rapide et économique. Néanmoins, puisque la sélection de l’outil est dépendante du contexte et de 

l’objectif, des outils sont également indispensables aux ambitions éducatives et/ou scientifiques des 

actrices et acteurs de l’AP qui se tenteraient à une analyse plus fine de la LP. Il est alors également 

nécessaire de pouvoir leur offrir un outil plus complet et précis, mais par conséquent plus complexe 

à organiser. 

Malgré une multiplication des outils disponibles, après 2020, les instruments se focalisent 

principalement sur l'évaluation de la LP des enfants (Figure 4), négligeant ainsi d'autres groupes d'âge, 

notamment les adultes émergents.  

Parmi les outils, une grande hétérogénéité des niveaux de validité est également perceptible. Les 

lecteurs sont invités à considérer les indicateurs de validité, fidélité et de sensibilité (chapitre 4) pour 

leur population cible avant de sélectionner un outil. 
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Enfin, une inégalité culturelle paraît apparaître puisqu’une majorité d’outils publiés est destinée à un 

public chinois. Aucun outil français n’est d’ailleurs repérable ici. 

Cet examen de l'état actuel de la littérature nous expose alors l'importance croissante de la question 

de la mesure de la LP, la diversité des outils et de leurs niveaux de validité, ainsi que des perspectives 

de recherche futures. 

 

3. La philosophie de la Littératie Physique face à la preuve scientifique 

La LP est devenu un concept central au sein des différents contextes de promotion de l’AP (e.g., santé, 

sport, éducation physique). Les travaux de Whitehead (2010) placent philosophiquement la LP comme une 

fondation d’une AP durable et le modèle de Cairney et al. (2019) conceptualise le lien entre LP, AP, et santé tout 

au long de la vie (Figure 5). En conséquence, la LP établirait une interaction bidirectionnelle avec l’AP, formant 

ainsi une boucle de rétroaction. Premièrement, les attributs de la LP favoriseraient un engagement dans l’AP. En 

retour, les opportunités d’AP pourraient favoriser le développement de la LP. Les auteurs ajoutent également une 

troisième dimension à ce modèle : la santé. L’AP, favorisée par la LP, permettrait d’atteindre des bénéfices sur la 

santé (chapitre 1) et, en retour, un niveau de santé amélioré pourrait favoriser un engagement dans l’AP. 

Aujourd’hui, la nature de ce discours sur la LP n’est plus uniquement philosophique et des preuves empiriques 

s’accumulent et soutiennent ce concept et ces associations. 
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Figure 5. Modèle conceptuel de la relation entre Littératie Physique, Activité physique et santés (extrait de 

Cairney et al. [2019]). 

 

3.1. La Littératie Physique, déterminant de l’activité physique 

Le lien entre un individu et l’AP est complexe (chapitre 1) et pourtant, les preuves empiriques soulignent 

la place que prend la LP dans ces processus. Effectivement, la relation entre la LP et AP, si elle a longtemps été 

soutenue philosophiquement, a été étudiée par un nombre conséquent d’études sur les 5 dernières années. Une 

première catégorie d’études s’est intéressée au lien entre niveau de LP et l’AP immédiate mesurée d’un point de 

vue subjectif (i.e., questionnaires). 

A notre connaissance, les premières analyses du lien entre LP et AP ont été réalisées par les équipes 

canadiennes à l’aide du CAPL (chapitre 3, section 2.3, Belanger et al., 2018). Belanger et al. (2018) démontrent 

un lien significatif entre les différentes dimensions de la LP et les recommandations en termes d’AP. Plus un enfant 

(8 - 12 ans) aurait un niveau de LP élevé, plus il serait enclin à respecter les recommandations d’AP. Il faut 

néanmoins noter que ce travail expose des preuves dimension par dimension et ne considère pas la LP d’un point 

de vue holistique. 

D’autres outils ont également été mobilisés pour étudier le lien entre la LP et l’AP immédiate auto-

rapportée. En utilisant le PPLI (chapitre 3, section 2.4), des corrélations significatives ont été mises en évidence 

entre LP et AP chez les 12 - 18 ans (r = 0.067-0.292, p < 0.01, Choi et al., 2018), chez les 18 - 21 ans (r = 0.350, p < 

0.01, Ma et al., 2020), et chez les 19 - 21 ans en Chine (r = 0.316, p < 0.01 ; Yan et al., 2022). Nous retrouvons les 
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mêmes résultats chez les 18 - 20 ans en Turquie (r = 0.330, p < 0.001 ; Öztürk et al., 2023). Enfin, avec le même 

outil, une association significative a été repérée à travers une méthode de régression linéaire (β= 0.18, F = 750.07, 

R= 0.36, ΔR2 = 0.13 ; Choi et al., 2018). 

L’utilisation du PlaySelf (chapitre 3, section 2.5) a également permis d’exposer différentes preuves quant 

au lien entre LP et AP immédiate et auto-rapportée. McKay et al. (2023) dévoilent une corrélation significative 

entre LP et AP chez les 18 - 21 ans aux USA (r = 0.33, p < 0.001). Kesic et al. (2022) repèrent des résultats 

convergents chez les 16 - 19 ans en Croatie (r = 0.43, p < 0.05).  

D’autres études utilisant des outils peu ou non validés ont également exposé des résultats significatifs 

entre LP et AP. Une association positive et significativement importante a été repérée entre la LP et l’AP chez les 

adolescentes de Chypre (14 - 16ans ; Parpa et al., 2023). Wang et al. (2022) montrent que la LP est corrélée à l’AP 

chez les séniors chinois.es (62 - 73 ans ; r = 0,38, p < 0,001). Enfin, chez les 13 - 15 ans danois.es, des associations 

positives ont également été observées entre la LP et la pratique d'un exercice sportif (β = 0,33, p < 0,001 ; Melby 

et al., 2023). 

Ce lien entre LP et AP à l’instant « t » a également été analysé à l’aide de mesures d’AP objectives. Melby 

et al. (2022) repèrent une corrélation significative entre le niveau de LP (mesuré à l’aide de la version danoise du 

CAPL) et l’AP mesurée par accéléromètre (Axivity AX3) chez les enfants danois.es (8 - 12 ans, r = 0.293, p<0.01). 

Caldwell et al. (2020) repèrent également cette association significative en utilisant le PlaySelf et des 

accéléromètres (GT3X) chez des 8 - 13 ans au Canada (R2 = 0.235, F (3,192) = 16.61, p < 0.001). Kleis (2022) 

démontre également que la LP (mesurée à l’aide du PlaySelf) est associée à la mesure objective d’AP chez les 

adultes avec des antécédents de ruptures de ligaments croisés (18-40 ans, r = 0.131, p<0.05). 

La définition de Whitehead (2010) et la grande majorité des définitions s’accordent sur le fait que la LP 

est un fondement de l’AP durable. Pourtant, les preuves énoncées jusqu’à présent ne s’attardent que sur l'AP 

développée au moment de la mesure de la LP. À l'heure actuelle, le lien entre la LP et une AP durable est moins 

solidement étayé dans la littérature, et cette lacune justifie la nécessité de mener des études longitudinales (Liu et 

Chen, 2020).  Néanmoins, quelques études nous permettent tout de même de soutenir ce lien entre un niveau de 

LP et un engagement durable dans l’AP. Clark et al. (2022) ont montré que la LP était un prédicteur robuste de 

l'appartenance à un profil d’AP un à deux ans après la première mesure. Les enfants (10 - 12 ans) avec un haut 

niveau de LP avaient ainsi deux à quatre fois plus de chance d’appartenir au groupe des actifs. Ces résultats 

convergent avec ceux de Brown et al. (2020). Leurs résultats révèlent que la participation à l’AP était la plus élevée 

chez les personnes ayant un niveau élevé de LP et que ces différences de participation à l’AP entre les profils sont 

restées constantes au fil du temps (10 - 14 ans, Brown et al., 2020). Ainsi, bien que des premières preuves de la 

durabilité du lien entre la LP et l’AP soient présentes, les auteur.e.s semblent avoir accordé une priorité à l'analyse 

à court terme de cette relation au lieu de se pencher sur son évolution à long terme. Ce choix soulève des 

interrogations, notamment étant donné le caractère reconnu de ce phénomène en tant que « processus ». Les 

contraintes organisationnelles et temporelles que posent les études longitudinales expliquent vraisemblablement 

cette situation critiquable. Les études empiriques de la LP sont relativement récentes (2018) et la communauté 

scientifique semblent s’être attelée à sa définition dans un premier temps (Edwards et al., 2017). 

3.2. Les bénéfices holistiques de la Littératie Physique  

Au-delà de l’association entre LP et AP, les fondations philosophiques du concept ont amené à analyser 

d’autres associations. A l’heure où la condition physique des jeunes inquiète (Lang et al., 2023), mais qu’elle ne 

fait pas partie intégrante des modèles de LP à part entière, des équipes se sont attelées à analyser son association 

avec la LP. Gilic et al. (2022) et Lang et al. (2018) mettent en évidence des associations significatives entre les 

différentes dimensions de la LP et la condition physique chez les 8 - 12 ans. Néanmoins, aucune de ces études n’a 

analysé cette association en pensant l’interaction des dimensions constitutives de la LP. Seule, l’étude de Parpa et 

al. (2023) repère une association positive entre un niveau holistique de LP et la condition physique chez des 
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adolescentes (Parpa et al., 2023). Cependant, le niveau de validité du test de LP utilisé dans cette étude invite à 

des études supplémentaires.  

Puisque l’AP et la sédentarité sont considérées comme des concepts différents, Belanger et al. (2018) et 

Saunders et al. (2018) ont étudié le lien entre les différentes dimensions de la LP et le temps de sédentarité. Plus 

un enfant (8 - 12 ans) aurait un niveau de LP élevé dans les différentes dimensions étudiées (CAPL), moins il serait 

sédentaire au cours de sa journée (mesures par questionnaire). 

Les bénéfices holistiques de la LP ont également été examinés à travers la réussite scolaire. Cependant, 

les études menées par Gu et al. (2019) ont seulement pris en compte les compétences physiques, tandis que Geets-

Kesić et al. (2023) ont identifié une association entre la LP et la réussite scolaire uniquement chez les filles. Par 

conséquent, il est nécessaire de poursuivre davantage les recherches sur le lien entre réussite scolaire et LP, en 

utilisant des outils validés pour une analyse approfondie. 

Enfin,  Britton et al. (2023) repèrent une association entre LP et bien-être chez les 8 - 12 ans irlandais.es 

à l’aide d’analyses par Machine Learning. Ces résultats convergent vers les résultats de Melby et al. (2022) qui 

dévoilent un lien significatif entre la LP (version danoise du CAPL) et le bien être chez les 10 - 12 ans danois.es 

et ceux de Ma et al. (2021), soulignant une association entre la LP, la résilience et le bien-être chez les étudiant.e.s 

chinois.es (17 - 21 ans). 

3.3.  Les preuves de la structure du concept 

Un troisième type de preuves est repérable dans la littérature : les preuves de l’existence du construit de 

manière empirique. A l’aide d’une analyse de la dimensionnalité, Cairney et al. (2019) exposent un concept de LP 

construit sur trois dimensions interdépendantes chez les enfants canadien.e.s : les compétences physiques, l’affect 

et la motivation. La récente étude de  Britton et al., (2023) soutient cette même architecture chez les enfants 

irlandais.es. 

Néanmoins, Gunnell et al. (2018) avaient exposé des preuves pour un autre modèle de LP chez des enfants 

canadien.ne.s, constitué en 4 dimensions : les comportements physiques, la motivation et la confiance, la 

compétence physique et les connaissances et la compréhension. Les processus de validation d’outils de Barnett et 

al. (2022) et Mota et al. (2023) soutiennent également l’existence d’un construit multidimensionnel. Néanmoins, 

les résultats révèlent d’autres dimensions et domaines que lors des études précédentes (i.e., affective, physique, 

sociale et cognitive) chez des enfants australien.ne.s (Barnett et al., 2022) et chez des adolescent.e.s portugais 

(Motta et al., 2023). 

Aussi, des études utilisant des méthodologies qualitatives proposent également des preuves du concept 

qui prend une forme différente selon les cultures et les tranches d’âge étudiées (Alipour Anbarani et al., 2022; 

Jones et al., 2018). Ainsi, si les preuves de construit commencent à soutenir solidement l’existence du concept et 

à en préciser les contours, il semble encore nécessaire de continuer à interroger les preuves du concept et sa 

structure pour les différentes populations autour du globe. 

3.4. Les interventions en Littératie Physique 

 En 2016, un article sur les perspectives qui restent à envisager concernant la compréhension de la LP 

consacre trois des dix questions de recherche les plus importantes à l'intervention (Longmuir & Tremblay, 2016). 

Il se pose effectivement la question des possibilités de développement de la LP et de l’impact sur l’AP des individus 

d’une intervention cadrée par le concept. Une force de la LP réside dans le fait que les actrices et acteurs supposent 

qu’elle peut être développée grâce à des interventions spécifiques (Gleddie & Morgan, 2021) et qu’en développant 

la LP, l’individu ciblé aurait tendance à s’orienter dans une vie physique plus saine (Cairney et al., 2010). Ainsi, 

le concept est attractif pour les actions à visée éducative et thérapeutique. 
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 Les fondements épistémologiques supposent que l’AP est le résultat du processus de LP, mais que les 

expériences d’AP, en retour, ont le potentiel de nourrir la LP de l’individu (Cairney et al. 2019). La LP pourrait 

être ainsi développée par une série d'expériences physiques (Mandigo et al., 2019). Elsborg et al. (2021) soulignent 

notamment l’importance des expériences sportives multiples sur le développement de la LP. Il est alors nécessaire 

de dresser un état des lieux des preuves du concept à travers ces interventions et de leurs effets sur l’AP. 

 Carl et al. (2021) repèrent 44 études interventionnelles au sein de leur revue systématique et exposent une 

augmentation exponentielle sur les 5 dernières années (2017-2021). Aujourd’hui, les interventions en LP couvrent 

un nombre important de secteurs comme le monde scolaire (Stoddart et al., 2021), les clubs sportifs (Coutinho et 

al., 2018), les communes (Arbour-Nicitopoulos et al., 2018), ainsi que l’environnement médical (Kahlon et al., 

2019).  

 Les interventions en LP sont également hétérogènes dans leurs choix de publics cibles (Carl et al., 2022). 

Nous recensons des interventions à destinations des enfants d'âge préscolaire (Telford et al., 2021), des enfants 

d'âge scolaire (Bremer et al., 2020), des adolescent.e.s (Farias et al., 2020), des étudiant.e.s universitaires (Kwan 

et al., 2019) et des adultes (Holler et al., 2019). Néanmoins, les interventions de LP se sont fortement concentrées 

sur les enfants et les adolescent.e.s (Carl et al., 2022), s’éloignant de la philosophie impliquant un process « tout 

au long de la vie » (Whitehead, 2010). Les études restent également majoritairement concentrées dans certains 

pays, comme le Canada, le Royaume-Uni ou l'Australie (Carl, et al., 2022). 

 Une seconde revue systématique nous informe de l’efficacité de ces interventions cadrées par la LP (Carl, 

et al., 2022b). Les résultats de la méta-analyse montrent que les interventions ont des résultats significatifs sur le 

développement de la dimension physique, affective, cognitive, ainsi que sur le développement du construit de la 

LP lorsqu’il est saisi dans son acception multidimensionnel. Enfin, les résultats soulignent que les interventions 

impactent positivement l’AP des participants (effet de faible à modéré). Il serait donc possible de développer la 

LP des individus et d’impacter leur niveau d’AP en intervenant à travers le cadre de la LP. Néanmoins, il n’existe 

aucune étude analysant l’évolution du niveau de LP au cours de la vie et des diverses expériences vécues en France 

(e.g., éducation physique, activités extra-scolaires).  

 Les preuves nécessitent tout de même d’être approfondies et d’être interrogées dans la durée. Effectivement, 

les résultats de Carl et al. (2022) n’examinent pas le lien entre LP et l’AP à long terme. Une étude expose d’ailleurs 

qu'une intervention de LP n’a pas d’effets significatifs, quatre ans plus tard, sur la motivation et la confiance, les 

connaissances et la compréhension, la compétence en matière de mouvements et les niveaux d’AP des enfants 

(Manolakos, 2022). Ce pan empirique reste à examiner.  

 La transformation des bases théoriques et philosophiques de la LP en actions concrètes demeure également 

un défi considérable, comme le soulignent Durden-Myers et Whitehead (2018). Il semble encore difficile 

d’opérationnaliser ce construit multidimensionnel en jouant sur l’interaction des dimensions à importance égale. 

Les études interventionnelles se focalisent fréquemment sur la dimension physique, et délaissent la dimension 

cognitive et affective (Carl, et al., 2022). Pourtant, Kwan et al. (2019) ont déclaré que « les programmes basés sur 

la LP doivent être développés avec une intentionnalité ciblant tous ses domaines fondamentaux » (p. 2), ce qui 

signifie que les interventions de LP devraient considérer chacune des dimensions avec la même importance pour 

pouvoir être considérées comme ‘cadrées par la LP’. Il serait intéressant d’examiner l’impact de modalités 

pédagogiques sur le développement de ses dimensions interconnectées. Les auteur.e.s de la revue systématique 

décèlent aussi des biais de publications dans les interventions en LP. Ils soulignent un manque d'informations 

techniques de base, notamment sur la durée de l'intervention, la fréquence et l'intensité dans une part importante 

des études recensées (Carl, et al., 2022). Un consensus invite alors les futurs publications à suivre un canevas pensé 

par et pour la LP (Figure 6, Carl, et al., 2023) pour tenter de combler les manques de cette littérature. 
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Élément 1 : Titre - Mettez en évidence le rôle de la LP dans le titre ; 

Élément 2 : Contexte et définition - Décrivez la pertinence de la LP pour la population/groupe/individu cible ; 

Élément 3 : Contexte et définition - Expliquez votre conceptualisation de la LP et faites référence à une 

définition holistique ; 

Élément 4 : Contexte et définition - Formulez les objectifs liés au développement de la LP dans votre étude ; 

Élément 5a : Évaluation (si quantitative) - Choisissez une stratégie d'évaluation multidimensionnelle de la LP 

et fournissez des informations sur les propriétés psychométriques ; 

Élément 5b : Évaluation (si qualitative) - Développez une méthode qualitative qui est en accord avec la théorie 

de la LP ; 

Élément 6 : Conception et contenu - Assurez-vous que votre approche d'intervention est conforme aux 

présupposés philosophiques de la LP ; 

Élément 7 : Conception et contenu - Mentionnez les acteurs et actrices de l'intervention, décrivez leur expertise 

spécifique en matière de LP et toute formation spécifique donnée ; 

Élément 8 : Conception et contenu - Rapportez en détail le contenu de l'intervention liée à toutes les dimensions 

de la LP ; 

Élément 10 : Conception et contenu - Prenez en compte les lignes directrices générales pour la présentation de 

l'intervention ; 

Élément 11 : Évaluation - Décrivez comment l'intervention en LP a été acceptée par le groupe/individu cible 

et/ou si elle a été mise en œuvre comme prévu (fidélité des modifications, conformité, adhésion) ; 

Élément 12a (si quantitatif) : Évaluation - Rapportez de manière transparente comment les différentes 

dimensions de la LP ont été affectés par l'intervention ; 

Élément 12b (si qualitatif) : Évaluation - Caractérisez les points forts, les faiblesses et les défis de votre 

intervention ; les différentes dimensions de la PL peuvent vous aider à structurer l'analyse et les résultats ; 

Élément 13 : Discussion et conclusion - Discutez des limites de votre intervention, en particulier si vous avez 

dû vous écarter de manière significative de votre conceptualisation planifiée (et si oui, où et pourquoi) ; 

Élément 14 : Discussion et conclusion - Analysez vos expériences avec l'intervention et formulez des 

recommandations solides pour de futures interventions en LP ; 

Figure 6. Le modèle PLIRT (extrait de Carl et al., 2023) 

 

4. Bilan du chapitre 3 : une approche par les preuves prometteuse à renforcer 

 La recherche semble avoir pleinement saisi le concept de LP lors des deux dernières décennies, et tout 

particulièrement sur les cinq dernières années (Barnett et al., 2023; Carl, et al., 2022). Des efforts considérables 

ont été menés en termes d’évaluation de la LP, d’intervention, et en termes de preuves du concept. Il est ainsi 
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possible aujourd’hui d’évaluer la LP chez différentes populations autour du globe, d’intervenir efficacement à 

travers la LP et d’apporter des preuves empiriques pour soutenir le lien entre LP et mode de vie actif. Le concept 

de LP semble avoir une base empirique suffisante pour être perçu comme un concept scientifique. Néanmoins, ce 

travail préliminaire (chapitres 1 à 3), a mis en avant certaines perspectives de recherche qu’il reste à saisir et 

examiner avant de confirmer la robustesse scientifique du concept. 

 Premièrement, il semble que le dynamisme exponentiel de la recherche en LP soit localisé. Si Riga et al. 

(2020) mettent en avant le dynamisme du Canada, du Royaume-Uni et des USA sur le terrain de la LP et que Carl 

et al. (2022) soulignent aussi le poids des travaux menés depuis l'Australie, notre revue de littérature expose 

également une saisie importante du concept par les chercheur.e.s chinois.e.s. L’Europe semble peu touchée par le 

développement du concept. La France fait office de ‘mauvais élève’ en la matière puisqu’aucune preuve 

scientifique ni d’outil n’a été repérée en contexte français dans cet état de littérature. Pourtant une déclinaison 

nationale des preuves et des outils prend d’autant plus de sens, à l’heure où la LP semble devoir être pensée comme 

un concept multiple et protéiforme à décliner selon la population étudiée. Bien que certains estiment que la 

diversité des définitions et des perspectives n'est pas problématique (Young et al., 2022), il apparaît essentiel 

d'apporter des preuves spécifiques à chaque contexte et à chaque position adoptée, afin d'orienter la cohérence des 

décisions. 

 Deuxièmement, si le concept de LP doit être pensé « tout au long de la vie » (Cairney et al., 2019), les 

analyses de la littérature soulignent fréquemment une focalisation des études sur le public jeune : enfants et 

adolescent.e.s. Si la situation paraît évoluer sur les dernières années (2019-2023), les preuves du construit doivent 

continuer à interroger des tranches d’âges plus âgées et à étudier la temporalité des effets de la LP sur le long 

terme. La période des adultes émergents paraît être une étape cruciale dans le voyage de la LP. Néanmoins, sans 

des méthodes de mesure appropriées et adaptées à cette phase de vie spécifique (chapitre 1, section 1.3.3), nous 

risquons de ne pas comprendre et de ne pas soutenir cette importante transition de vie (Arnett, 2000) qui impacte 

largement le niveau d’AP  (Kwan et al., 2012). 
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PARTIE 2. Objectifs de recherche 

 

 Compte tenu de ses bénéfices sur la santé des individus et sur les sociétés, la promotion de l’AP est devenue 

une priorité majeure reconnue mondialement. Malgré la saisie de cette problématique par de multiples actrices et 

acteurs, des stratégies d’interventions variées et de nombreux cadres théoriques, l’AP ne progresse pas dans le 

monde et l’inactivité physique continue d’impacter gravement la santé et l’épanouissement des Hommes. Le 

concept de LP pose alors des fondations philosophiques, soutenues par des preuves empiriques prometteuses, pour 

un changement de paradigme dans la promotion de l’AP. Il défend l’idée selon laquelle les stratégies de promotion 

de l’AP doivent intégrer une éducation holistique et inclusive à l’AP, par le développement d’attributs physiques, 

affectifs, sociaux et cognitifs, afin d’impacter durablement la relation que tisse les individus avec l’AP. 

 Alors que le concept commence à faire ses preuves à l’étranger (hors France) et au sein d’une population 

jeune (enfants et adolescent.e.s), le chemin de la ‘preuve du concept’ est encore loin d’être terminé. Les preuves 

sont encore fébriles, voire totalement absentes, lorsqu’il s’agit d’analyser leurs forces dans une population 

d’adultes émergents français.e.s, notamment car les outils de mesure sont manquants. Pourtant, tel que détaillé 

dans le chapitre 1, la phase des adultes émergents revêt une importance cruciale dans le processus de LP, en raison 

de la significativité de cette transition de vie et de ses répercussions sur l’AP des jeunes.  

 Ce travail doctoral a alors pour objectif d’analyser les preuves du concept de la LP lors de la période de vie 

singulière des adultes émergeants et d’apporter les outils de mesure adaptés. 

  Ainsi, au cours de ce travail doctoral, nous avons entrepris une série d'études (études principales) pour 

examiner le niveau d'éducation à l'AP, les forces des ‘preuves du concept’, et débuté la création et validations 

d’outils destiné à évaluer le niveau de LP des adultes émergents français.e.s. 

 Nous postulons qu’un niveau de LP est associé à un niveau d’AP chez les adultes émergents français.e.s et 

que les preuves du construit viennent confirmer une structure complexe, multidimensionnelle et hiérarchique 

annoncée par les perspectives philosophiques de la LP. De même, nous faisons l’hypothèse qu’il est possible de 

conclure quant à la validité, fidélité et sensibilité de certains outils de mesure de LP. 

 Contraints par un contexte de confinement lié au COVID-19 et orientés par la littérature scientifique, une 

première étude, nous a permis de dresser le constat initial d’un niveau de LP lycéen.ne.s français.es, réduit à sa 

dimension cognitive. Cette étude marque les prémisses des réflexions doctorales, à la fois sur l’étude du concept 

et sur la construction des outils de mesure. Malgré une prise en compte réductrice de la LP, cette étude dévoile une 

faiblesse dans la considération de la nature holistique d’une éducation à l’AP que préconise le concept de LP. 

 Animés par la volonté de saisir pleinement le concept dans sa conception holistique et d’employer des outils 

de mesure plus robustes, la deuxième étude quantitative a employé un instrument de mesure de la LP préexistant 

que nous avons soumis à un processus de traduction et de validation : le PPLI. Le PPLI était le seul outil, construit 

pour une population comprenant des adultes émergents, disponible dans la littérature. Cette approche nous a permis 

d’examiner les premières preuves de ce concept en France, tout en présentant des preuves de la validité et de la 

fiabilité du premier outil adapté aux adultes émergents français.e.s : la version française du PPLI. 

 Bien que cette avancée ait comblé un vrai manque de la littérature, il était nécessaire de proposer un nouvel 

outil de mesure de LP, plus précis, plus proche de la philosophie de la LP et spécifiquement adapté à la population 

étudiée. Face à un manque de consensus dans la capture du construit et à l’absence de conceptualisation de la LP 

pour les adultes émergents, nous avons dû mobiliser des méthodologies qualitatives telles que la méthode Delphe 

et les entretiens cognitifs pour répondre à ce troisième objectif et construire l’ELIP. 
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 Enfin, pour poursuivre l’analyse des preuves du concept et de la validation de l'outil ELIP, la dernière étape 

de cette thèse vise à évaluer les instruments de mesure de la dimension sociale et affective de l’outil, tout en 

examinant les preuves du concept à travers ces deux dimensions indépendantes. Ce choix découle de notre 

approche consistant à ‘diviser pour mieux réunir’, que nous explicitons ultérieurement dans ce manuscrit (chapitres 

9 et 11).  

 En somme, cette approche méthodologique, combinant études quantitatives et qualitatives, nous a permis 

d'obtenir des résultats enrichissant la compréhension du concept de LP au sein d’une population vulnérable et 

oubliée de la littérature : les adultes émergents en France. Ce travail a été complété par des études secondaires et 

invite à continuer la dynamique qu’il a engagé. 

 

 

Figure 7. Flowchart du déroulé des travaux doctoraux et des ‘progrès déclencheurs’ 
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PARTIE 3. Méthodologie 

 L’objectif de cette troisième partie est de préciser la méthodologie employée au fil de ce travail doctoral 

afin de répondre aux objectifs de recherche. Même si chaque méthodologie spécifique aux différentes études 

menées sera développée dans la partie « méthode » des articles présentés, nous avons considéré crucial de 

développer deux chapitres méthodologiques supplémentaires : (1) les preuves de validation des outils de mesure 

de LP ; et (2) les outils de mesure de l’AP. Ces chapitres apporteront des précisions théoriques utiles pour 

comprendre le défi posé par les objectifs de recherche et les perspectives d’études futures de ce travail. 
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Chapitre 4. Les preuves de validations d’outils de mesure de la Littératie 

Physique 

 

 La création d’un outil de mesure psychologique est un véritable défi scientifique et méthodologique pour 

se conformer aux meilleures méthodes de validation et aux normes partagées par la communauté scientifique 

(Gunnell et al., 2014; Mokkink et al., 2010). La mesure psychologique peut être définie comme une activité 

scientifique qui consiste à collecter, intégrer et analyser des données sur un individu spécifique (Anastasi et Urbina, 

1997). Cependant, une mauvaise utilisation des instruments de mesure est fréquente (Gonçalves et al., 2006). Selon 

les auteurs, ce problème provient, dans la plupart des cas, d'une utilisation abusive des instruments de mesure en 

psychologie, causée par l’utilisation d’instruments non validés dans le contexte étudié ou encore par le manque de 

validité d'ordre conceptuel. 

 Les pratiques de validation par les chercheurs en sciences du sport et en psychologie du sport ont été 

diversement critiquées auparavant, remettant en question la solidité des approches dans ce domaine, et donc 

l’interprétation des résultats (Cid et al., 2022; Gunnell et al., 2014; Zhu, 2012). 

 Afin de s’assurer que les mesures soient « objectives et standardisées » (Cid et al., 2022), différents critères 

sont soulignés dans la littérature : un ‘bon’ test psychologique devrait répondre à trois critères principaux (Allworth 

et al., 2008) : (1) il devrait représenter une mesure précise de l'attribut psychologique ; (2) il devrait aider à 

différencier les individus sur la dimension mesurée; et (3) il devrait être un bon indicateur du comportement futur. 

Il convient également de noter que les mesures sont l’interprétation des items et que ceux-ci doivent donc être 

précis et évaluer exactement ce qui doit être mesuré (Fachel et Camey, 2003). 

 En 2016, une équipe de chercheur.e.s multidisciplinaire internationale a lancé une initiative connue sous le 

nom de COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments). Son objectif 

principal était d'améliorer la sélection des instruments de mesure utilisés à la fois en recherche et en pratique 

clinique quotidienne (Mokkink et al., 2010). Pour atteindre cet objectif, l'équipe a développé des outils visant à 

identifier l'instrument de mesure le plus approprié parmi les choix disponibles. Le projet COSMIN avait pour but 

de parvenir à un consensus en établissant une liste de contrôle (checklist) permettant d'évaluer la qualité 

méthodologique des études portant sur les propriétés de mesure des outils. Pour ce faire, ils ont établi des critères 

quant aux propriétés de mesure à vérifier. Ces propriétés de mesure ont été regroupées en trois domaines principaux 

: la fiabilité, la validité, et la mesure de la sensibilité au changement (Figure 7). La checklist fait également 

référence à un quatrième critère : l’interprétabilité. Elle offre ainsi différents critères permettant de juger de la 

qualité des preuves avant l’utilisation d’un outil de mesure : 

A. L'interprétabilité : dans le contexte de la checklist COSMIN, l’interprétabilité se réfère à la facilité 

avec laquelle les résultats d'un instrument de mesure peuvent être compris, expliqués et utilisés de 

manière significative. Une bonne interprétabilité signifie que les résultats obtenus à l'aide de 

l'instrument sont clairs et compréhensibles pour tout utilisateur du questionnaire. Ce critère peut être 

complété par le critère de pragmatisme, qui fait référence à l'applicabilité et à la faisabilité de l'outil 

dans la vie quotidienne, dans la recherche ou dans la pratique clinique. 

B. La validité, c'est-à-dire du degré selon lequel un instrument mesure son concept avec exactitude. 

COSMIN propose différentes propriétés de validité, y compris : 

i. La validité de contenu, qui fait référence à la mesure dans laquelle un instrument 

de mesure couvre de manière adéquate et représentative l'ensemble des dimensions 

ou des éléments pertinents d'un concept spécifique que l'on cherche à évaluer. Cette 

validité comprend aussi la validité de face qui évalue la perception superficielle ou 

apparente de l'outil de mesure. Elle examine si, de manière évidente et intuitive, 

les items ou les questions de l'outil semblent mesurer le concept visé. 
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ii. La validité de construit évalue à quel degré un instrument mesure fidèlement et de 

manière appropriée le concept ou la caractéristique spécifique qu'il est censé 

évaluer, conformément à la théorie sous-jacente. Elle est sous-divisée en 

1. Validité de tests d’hypothèse qui fait référence à une méthode statistique 

utilisée pour évaluer la validité des hypothèses formulées à propos des 

données d'une étude ou d'une expérience en lien avec la théorie sous-

jacente 

2. La validité structurale, qui évalue la structure interne de l'instrument de 

mesure et la manière dont les items ou les questions sont organisés pour 

mesurer le concept ou la variable d'intérêt. 

3. La validité transculturelle, qui est une forme de validité utilisée pour 

évaluer dans quelle mesure un instrument est applicable et produit des 

résultats valables lorsqu'il est utilisé dans des groupes différents ou dans 

des contextes culturels variés. 

iii. La validité de critères qui comprend : 

1. La validité concurrente, qui évalue dans quelle mesure les résultats 

obtenus à l'aide d'un nouvel instrument de mesure sont en corrélation ou 

en concordance avec les résultats obtenus à l'aide d'un autre instrument 

déjà établi et validé, qui mesure le même concept ou une caractéristique 

similaire. 

2. La validité prédictive, qui évalue dans quelle mesure les résultats obtenus 

à l'aide d'un instrument de mesure peuvent prédire le comportement futur 

ou les performances des individus concernant le concept mesuré. 

3. La mesure de l’invariance est également récemment mise en avant dans 

les ‘bonnes pratiques’ (Cid et al., 2022).  L'objectif est d'évaluer si la 

structure du modèle de mesure est équivalente (invariante) dans différents 

groupes qui présentent des caractéristiques différentes (e.g., hommes et 

les femmes) 

C. La fidélité, c’est-à-dire le degré selon lequel on peut se fier à l'exactitude du résultat d'une mesure. 

Hill et Hill (2005) soulignent la nécessité de comprendre, au moins, la stabilité et la cohérence des 

mesures : 

a. La cohérence interne, qui évalue dans quelle mesure les 

différents items qui composent l'outil sont étroitement liés les 

uns aux autres pour évaluer le même concept ou la même 

variable. 

b. La stabilité, qui cherche à déterminer si le test produit des 

résultats similaires lorsque les mêmes individus sont testés à 

deux reprises sur un intervalle de temps. 

c. La cohérence inter-juges, fait également partie de la checklist 

COSMIN. Elle a pour objectif de mesurer le degré de 

concordance ou d'accord entre les juges lorsqu'ils/elles évaluent 

ou notent les mêmes éléments ou les mêmes participants à l'aide 

de l'outil de mesure. 

d. La cohérence intra-juges, a pour objectif de mesurer la stabilité 

ou la constance des résultats produits par le/la même juge 

lorsqu'il utilise l'outil de mesure à plusieurs reprises pour évaluer 

un même phénomène ou des mêmes éléments. 

D. La sensibilité, c’est-à-dire la capacité du test à détecter des changements dans le temps. 
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Figure 8. Taxonomie COSMIN (extrait de Mokkink et al., 2010, p. 542) 
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Chapitre 5. Les outils de mesure de l’activité physique  

 

 La capture du niveau d’AP est un réel défi dans la littérature, notamment dans celle de la LP. Effectivement, 

placée comme la fondation d’une vie active au sens large (i.e., comprenant l’ensemble des modalités d’AP 

développées au chapitre 1), la LP doit s’appuyer sur une mesure empirique précise de l’AP pour l’analyse des 

preuves du concept. Aujourd’hui, un large panel d’outils de mesure d’AP est disponible. Dans leur revue 

systématique, Dowd et al. (2018) ont recensé 63 outils pour mesurer l'AP, adaptés à différents groupes de 

population (enfants, adolescent.e.s, adultes et personnes âgées). Ces outils se distinguent en deux catégories 

principales (subjectifs et objectifs) et six méthodes de mesure différentes : auto-évaluations, podomètres, 

cardiofréquencemètres, calorimétrie, accéléromètres et capteurs combinés. Tout comme les outils de mesure 

psychologiques, ces outils doivent préalablement apporter des preuves de validité, fiabilité et sensibilité avant leur 

utilisation. 

1. Les méthodes subjectives 

 Les méthodes subjectives impliquent que les individus déclarent leur niveau d’AP en utilisant un journal 

(Bratteby et al., 1997; Rush et al., 2008) ou un questionnaire (Vuillemin et al., 2012). Elles reposent sur la 

connaissance de soi, la capacité d’auto-évaluation et l'honnêteté des participants. L’approche par questionnaire 

semble dominante dans la littérature de la LP car elle offre l'avantage d'être peu coûteuses et de permettre une 

collecte rapide de données (Pols et al., 1998).  

 Plusieurs études ont soulevé des inquiétudes concernant la fiabilité des méthodes subjectives par rapport 

aux mesures objectives de l’AP. Des échantillons de petite taille ont notamment montré des écarts d'environ 30% 

entre les niveaux d'AP évalués par accélérométrie et ceux déclarés par questionnaire (Prince et al., 2008; Vanhelst 

et al., 2014). Les résultats obtenus par auto-évaluation peuvent effectivement être biaisés par la difficulté des 

participants à se souvenir précisément de leurs comportements d'AP, leur sur/sous-estimation de leur activité réelle 

ou par le manquer de rigueur dans la tenue de leur journal de bord. L’utilisation des METS (chapitre 1, section 

1.1) permet néanmoins de convertir efficacement les données recueillies en une dépense énergétique interprétable. 

Elle se calcule en multipliant une durée et une fréquence par un coût énergétique théorique, exprimé en METS, 

associé à chacune des AP déclarées (Ainsworth et al., 2011b Butte et al., 2018; Ridley et al., 2008). Il convient 

alors de s’intéresser aux preuves de validités, fiabilité et sensibilités des outils subjectifs avant leur utilisation. La 

qualité méthodologique des études présentes dans la littérature n'a d’ailleurs pas toujours été satisfaisante (Hidding 

et al., 2018).  

 Vuillemin et al. (2012) recensent 16 questionnaires d’AP en langue française dont 14 ciblent les adultes 

et/ou les personnes âgées. « L’International Physical Activity Questionnaire » (IPAQ) est le questionnaire le plus 

répandu à l’international (Craig et al., 2003; Sember et al., 2020). S’adressant aux personnes de plus de 15 ans, il 

évalue l’AP globale durant les sept derniers jours et capture les différentes intensités d’AP dans divers contextes 

(loisirs, travail, vie quotidienne ou transports). En langue française, il existe une version courte (7 questions) et 

une version longue (27 questions). Cet outil permet de classer le sujet en trois profils d’AP : faible (inactif.ve), 

modéré (peu actif.ve) et élevé (actif.ve). La version courte de l'IPAQ chez les adultes a montré une stabilité 

modérément élevée (r = 0,74), une validité de critère modérée (r = 0,41) et une validité concurrente modérément 

élevée (r = 0,72), ce qui indique que la version courte de l'IPAQ est un outil valide et fiable pour évaluer les 

niveaux d’AP chez les adultes francophones (Sember et al., 2020). 

2. Les méthodes objectives 

 Les méthodes objectives de mesure d’AP incluent les mesures critériées de la dépense énergétique 

(calorimétrie), de la surveillance du rythme cardiaque (cardiofréquencemètre) et de l'utilisation de capteurs de 
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mouvement (podomètres et accéléromètres). En comparaison aux outils subjectifs, ces outils sont moins utilisés 

dans la littérature de la LP alors que leurs résultats paraissent plus précis (Van Hoye et al., 2014). Ce choix peut 

s’expliquer par leur nature plus coûteuse et plus chronophage que les mesures subjectives. 

 A notre connaissance, les deux premiers types de mesures n’ont jamais été utilisés dans le champ de la LP. 

Effectivement, les méthodes critériées (calorimétrie directe, calorimétrie indirecte et méthode de l'eau doublement 

marquée) sont reconnues pour leur précision mais sont très coûteuses, invasives et peu adaptées à l'évaluation de 

l’AP auprès de grandes populations (Bratteby et al., 1997; Plasqui & Westerterp, 2007). L’analyse de la fréquence 

cardiaque est aussi une méthodologie complexe car elle requiert des calibrations individuelles entre la fréquence 

cardiaque et la consommation d'oxygène qui peut varier aléatoirement en fonction de facteurs tels que le stress ou 

les changements de température.  

 Les capteurs de mouvement sont des dispositifs permettant de mesurer de manière biomécanique l’AP. Le 

premier podomètre a été inventé il y a environ 600 ans par De Vinci (Montoye et al., 1996) et les premières preuves 

reliant LP à l’AP ont été étudiées à l’aide de cet outil (Belanger et al., 2018). Il fournit des données sur la quantité 

d'AP en comptant le nombre de pas sans s’intéresser à son intensité (Matthews et al., 2002). Au contraire, 

l'accélérométrie mesure les accélérations du corps dans les trois axes spatiaux, mesurées par des capteurs, et 

reflétant indirectement la dépense énergétique de l'individu qui les porte (Trost et al., 2000; Vanhelst, 2019). C’est 

la méthode la plus couramment utilisée dans les études sur l'AP. Elle permet d'obtenir des résultats 

significativement plus fiables que les questionnaires (Troiano et al., 2014). Quelques utilisations sont repérables 

dans la littérature de la LP (e.g., Caldwell et al., 2020; Melby et al., 2022). Plus précisément, ce sont les 

accéléromètres ActiGraph GT3X qui sont les plus utilisés dans la recherche sur l'AP et la santé (Wijndaele et al., 

2015). Les données brutes sont exprimées en « counts ». Par le biais d'algorithmes, la dépense énergétique et le 

temps passé dans les seuils d'intensité d'AP sont empiriquement définis, puis repris dans les logiciels fournis par 

les fabricants d'accéléromètres (Ndahimana & Kim, 2017). Ces « counts » sont finalement convertis en vecteur 

magnitude, résumant le mouvement enregistré sur les trois axes orthogonaux, par la racine carrée de la somme des 

« counts » par minute de chaque axe au carré. 

 Grâce à des études de calibration pour chaque accéléromètre en fonction de l'âge et de la position de port 

(taille, dos, cheville, poignet), ces algorithmes permettent de préciser les résultats en fonction de la taille, du poids 

et du sexe de l'individu (Vanhelst, 2019). Plusieurs paramètres impactent les résultats des accéléromètres : la 

période de port, le nombre de jours, la durée de port par jour, l'intervalle de temps d'échantillonnage, le zone de 

port et la définition des seuils d'intensité : 

A. Il est  nécessaire d’homogénéiser la période de mesure de l’AP afin d’éviter les biais météorologique 

(ou biais de saison ; Tucker & Gilliland, 2007) ; 

B. Pour mesurer l’AP chez les adultes en bonne santé, un consensus s'est dégagé sur une durée minimale 

de quatre jours, incluant au moins un jour de weekend, avec au minimum 10 heures par jour (ou 8 

heures par jour pour les études les moins strictes ; Aadland et al., 2020; Matthews et al., 2002) ; 

C. La fréquence de mesure peut varier, allant d'un enregistrement à la seconde jusqu'à toutes les minutes, 

mais les études comparatives de ces intervalles recommandent des mesures courtes allant de 1 à 15 

secondes, peu importe l'âge du sujet (Mcclain et al., 2008) ; 

D. Pour une population en bonne santé portant l'accéléromètre quotidiennement, Vanhelst et al. (2019) 

conviennent que le port à la hanche est le plus approprié ; 

E. Les seuils (ou cutpoints), qui permettent de différencier les AP peu intenses, modérées, intenses, et 

très intenses, varient selon les auteur.e.s et le public concerné (Evenson et al., 2008; Freedson et al., 

1998; Sasaki et al., 2011). Les études sur le modèle ActiGraph GT3X convergent vers une bonne 

reproductibilité dans chacune des intensités d'AP susmentionnées (Ozemek et al., 2014; Santos-

Lozano et al., 2012) 

 En plus des désavantages pragmatiques (temps de port long, coût, adhésion difficile des participants), les 

accéléromètres présentent également plusieurs limites importantes, notamment lorsque l’on étudie l’AP dans le 
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cadre de la LP. Les activités comme la natation ou les sports de contacts peuvent entraîner des périodes de non 

port importantes qui viennent biaiser la mesure de l’AP (De Meester et al., 2011). La capture de l’AP engendrée 

par les transports actifs est elle aussi une limite actuelle des outils (Tarp et al., 2015), tout comme les activités 

aquatiques non saisissables par accéléromètre. Des auteurs exposent également différentes limites 

méthodologiques dans le calcul et donc la capture de l’AP (Remmers et al., 2017).  
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PARTIE 4. Résultats 

 

 Pour apporter des éléments de réponse à la question de recherche posée, quatre contributions empiriques 

principales sont exposées dans cette partie. Ces quatre contributions sont présentées sous le format d’articles 

scientifiques de revues indexées internationales (en premier auteur, en anglais, dont trois sont publiées et une en 

cours de soumission).  

 La première étude s’intéresse à dresser le constat du niveau de LP, à travers la dimension cognitive, lors de 

la fin du cursus scolaire obligatoire. La deuxième étude analyse les premières preuves du concept en France, en 

ciblant les adultes émergents. Sur la base de ces constats, la troisième étude propose la création d’un outil de 

mesure de la LP, ancré dans les bases philosophiques du concept et spécialement dédié aux adultes émergents. La 

quatrième étude s’intéresse à approfondir l’analyse des preuves de validité de l’outil créé et à examiner les preuves 

du concept de LP en zoomant sur deux dimensions mises en exergue dans l’étude 3 : la dimension affective et la 

dimension sociale de la LP (tableau 2). 

 Compte tenu de la nature indépendante de chaque étude scientifique, il est possible que des éléments 

théoriques présentés dans cette partie soient redondants avec la partie 1 ou d’une étude à l’autre. Les références 

bibliographiques des articles sont incluses à la fin de chacun d’entre eux, et non à la fin du manuscrit de thèse. De 

même, les tableaux et figures de cette partie ne sont pas inclus dans les listes en début de manuscrit. Les documents 

sont insérés avec utilisation de la mise en page de l’éditeur. 

 Ces contributions empiriques sont complétées par des publications supplémentaires (contributions 

empiriques secondaires) qui n’apparaissent pas dans cette partie mais sont annexées à ce travail puisqu’elles sont 

mobilisées dans ce travail doctoral (tableau 3). 
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Tableau 2. Présentation des études principales menées dans le cadre du travail doctoral. 

N° Objectifs 

principaux 

Descriptions 

des 

participants 

Méthodologies et 

méthodes mobilisées 

Revues de 

publication / 

revues cible 

Statut 

1 

Dresser un état des 

lieux du niveau de la 

dimension cognitive 

de la LP chez les 

lycéen.ne.s en 

France 

748 élèves (de 

la classe de 

3ème à la 

Terminale). 

Statistiques descriptives 

Z scores 

Ratio de validité 

Coefficient de corrélation 

intra-classe 

Alpha de Krippendork 

ANOVA à 3 voies 

Journal of Teaching 

in Physical Education 

(Q1; Impact Factor 

2020: 3.9) 

Publié 

2 

Évaluer les 

premières preuves 

du concept de LP 

chez des adultes 

émergents en 

France par 

l’utilisation d’un 

outil de mesure 

holistique 

 

2248 

étudiant.e.s 

(19ans ± 1.53)  

Analyses factorielles 

exploratoires et 

confirmatoires 

Alpha de Cronbach et 

Omega de Mc Donald 

Coefficient de corélation 

intra-classe 

Corrélations (Spearman) 

Machine learning (Boruta) 

Journal of Exercise 

Science & Fitness, 

Special Issue 

“Cultural 

Perspectives on 

physical literacy” 

(Q1; Impact Factor 

2022: 3.03) 

Publié 

3 

Développement et 

validation d’outils 

de mesure de la LP 

pour des adultes 

émergents en 

France 

30 expert.e.s 

internationaux 

32 adultes 

émergents 

17.6 ans ±.83) 

Méthode Delphi 

Entretiens cognitifs 

Research Quarterly 

for Exercice and 

Sport (Q1; Impact 

factor 2022: 2.75) 

Publié 

4 

Explorer les preuves 

du concept de LP : 

Analyse 

approfondie des 

deux dimensions 

soulignées par la 

contribution n°3 

 

1881 

lycéen.ne.s 

(19.95 ans 

±0.65) 

Analyses dimensionnelles 

Alpha de Cronbach et 

Omega de Mc Donald 

Analyse de sensibilité d’un 

test 

Coefficient de corrélation 

intra-classe 

Mesures d’invariance 

Machine learning (Boruta) 

Modèle linéaire généralisé 

Measurement in 

Physical Education 

and Exercise Science 

(Q2; Impact Factor 

2022: 2.32) 

Soumis 
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Tableau 3. Présentation des études complémentaires menées dans le cadre du travail doctoral. 

N° Objectifs 

principaux 

Descriptions 

des 

participants 

Méthodologies et 

méthodes 

mobilisées 

Revues de 

publication 

/ revues 

cible 

Statuts 

et rang 

de co-

auteur 

Contributions 

1 

Analyse du lien 

entre LP, AP, 

condition 

physique et 

composition 

corporelle chez 

des 

adolescent.e.s en 

France (Annexe 

C, p. 274) 

85 

collégien.ne.s 

en France- 

(classe de 

6ème) 

Statistiques 

descriptives 

Régressions linéaires 

Corrélation 

(Spearman) 

 

Children 

(Q2; Impact 

Factor 2022: 

2.43) 

Publié – 

2ème 

auteur 

Initiative de 

l’article 

Méthodologie 

Rédaction 

Correction & 

Révision 

2 

Analyse de 

l’effet d’une 

intervention 

cadrée par le 

concept de LP 

(Annexe D, p. 

284) 

 

13 

collégien.ne.s 

en France- 

(classe de 

6ème)  

Suivi longitudinal (9 

mois) 

Corrélation 

(Wilcoxon) 

 

Children 

(Q2; Impact 

Factor 2022: 

2.43) 

Publié – 

2ème 

auteur 

Initiative de 

l’article 

Méthodologie 

Rédaction 

Correction & 

Révision 

3 

Analyse de 

l’effet des 

interventions 

utilisant des 

outils 

numériques sur 

le niveau de LP 

(Annexe E, p. 

303) 

- Revue systématique 

 

Educational 

Researcher 

(Q1, Impact 

Factor 2023: 

9.95) 

Soumis 

– 2ème 

auteur 

Méthodologie 

Rédaction 

Correction & 

Révision 

4 

Analyse de l’état 

de 

développement 

du concept de 

LP en Europe 

(Annexe F, p. 

347) 

- Analyse comparative Journal of 

Exercise 

Science & 

Fitness, 

(Q1; Impact 

Factor 2022: 

3.03) 

Publié – 

9ème 

auteur 

Membre du 

panel d’experts 

Revalidation 

Correction & 

Révision 
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Chapitre 6. Niveau de la dimension cognitive de la LP chez les lycéen.ne.s en 

France 

 

1.  Propos liminaires et contextualisation 

Cette première étude constitue les prémices des réflexions menées dans ce travail doctoral entre 2019 et 

2020. Cadrée par le concept de LP, notre réflexion nous avait invité à analyser le niveau d’éducation à l’AP des 

lycéen.ne.s. La période du lycée a été choisie en raison de la présence obligatoire de l’éducation physique lors pour 

les dernières années de la scolarité. Nous avions considéré cette période comme la dernière période avant une 

autonomie complète dans l’AP des jeunes adultes (chapitre 1). 

Restreint par une période de confinement liée à la pandémie du COVID-19, il nous a été impossible 

d’organiser des prises de mesure en présentiel pour cette étude. Incertains de l’avenir d’une éducation physique en 

présentiel, nous avons alors opté pour une collecte de données par questionnaires en ligne. Plus précisément, nous 

avions choisi une approche restrictive en se concentrant uniquement sur la dimension cognitive de la LP.  

Ce choix s'est justifié par le fait que la littérature existante mettait en évidence un manque d'études 

approfondies sur cette dimension cognitive de la LP (Edwards et al., 2017), malgré son importance soulignée (Cale 

& Harris, 2018). L'importance des ‘outils cognitifs’ était d'autant plus forte dans un contexte d'augmentation de la 

pratique physique non encadrée à domicile, due à la pandémie du COVID-19 (i.e., fermeture des clubs et des 

associations sportives) et des évolutions sociétales (i.e., tendance des jeunes à privilégier le sport « sans 

contrainte », Muller, 2018). La littérature exposait, d’ailleurs, le constat d’une faible maîtrise chez une large 

gamme de populations (e.g., Yona et al., 2019), mais aucune étude n’était repérable sur ce public en France. 

De plus, les réflexions autour de l’inclusion, ou non, de la dimension cognitive, dans les modèles de la 

LP commençaient à apparaître au sein de la littérature (Cairney, et al., 2019; Cairney, et al., 2019). Il semblait 

alors crucial d'examiner attentivement le niveau de la dimension cognitive des lycéen.ne.s en France, quitte à 

prendre du recul sur la philosophie moniste du concept.  

Nous avons alors opté pour une analyse en fonction du niveau de classe, de l'âge et de la filière, de cette 

dimension oubliée. Les résultats permettraient ainsi d’éclairer la dynamique de développement de la dimension 

cognitive de la LP en fonction des indicateurs choisis et d’examiner si, en France, cette dimension est également 

oubliée dans l’éducation à l’AP des élèves. 

Référence complète de la publication : Gandrieau, J., Schnitzler, C., Derigny, T., Lléna, C., Mouton, 

A., & Potdevin, F. (2021). How Knowledge About Physical Activity Is Impacted By School Institution, Grade 

Level, and Gender Throughout High School Years in France? Journal of Teaching in Physical Education, 1-9. 

https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0092 

Le questionnaire utilisé lors de cette étude est disponible en annexe G, p. 359. 

 

2. La publication scientifique 

Résumé en français (non publié) : 

Objectif : Malgré son importance pour la formation d'un individu physiquement lettré et bien équilibré dans son 

développement, l’éducation aux connaissances sur l’AP (Knowledge about Physical Activity, KPA) est 

https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0092
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insuffisamment étudiée. Nous avons examiné comment les KPA évoluent en fonction du niveau de classe, du sexe 

et de la filière scolaire chez les lycéen.ne.s en France. Méthode : Un outil fiable d'évaluation des KPA a été 

développé. Une analyse de variance à trois facteurs a été utilisée pour analyser les effets du sexe, du niveau de 

classe et de la filière sur les scores z des cinq dimensions de KPA. Résultats : La fiabilité de l’outil a été validée. 

Des interactions statistiquement significatives ont été révélées entre le niveau de classe et la filière scolaire sur les 

scores z de KPA. Les principaux résultats ont montré que les élèves de filières professionnelles affichaient des 

niveaux significativement plus faibles par rapport aux élèves de filières générales. Les résultats exposent également 

que la seule augmentation des KPA en fonction du niveau de classe était observable uniquement en filière générale 

et sur un seul type de connaissances. Enfin, les résultats n'ont révélé aucune différence significative entre les sexes. 

Discussion : Le système éducatif français et l’éducation physique ne semblent pas permettre une évolution 

significative des KPA au cours de la scolarité, en particulier dans les filières professionnelles. Ainsi, une éducation 

holistique à l’AP semble être mise en péril. 
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Chapitre 7. Examiner les premières preuves du concept holistique de 

Littératie Physique en France 

 

1. Propos liminaires et contextualisation 

Motivés par les résultats préoccupants de la première étude, qui ont notamment mis en évidence une 

dimension oubliée dans l'éducation à l'AP des élèves, nous avons ressenti la nécessité de poursuivre notre 

exploration de cet état d'éducation à l'AP et ce, de manière holistique. À cet égard, la littérature mettait de plus en 

plus l'accent sur l'importance de prendre en compte la LP dans sa totalité pour saisir pleinement le concept, 

notamment chez les adultes émergents (Kwan et al., 2019). Cette approche holistique tendait à devenir la norme 

acceptée, du moins la plus dominante sur les cinq dernières années (Carl et al., 2023). Dépasser la vision réductrice 

de l’étude 1 nous permettait alors de recueillir un ensemble plus complet d'informations destinées à caractériser ce 

niveau de LP. 

Cependant, nous avons constaté qu'aucun outil de mesure de la LP n'était disponible en France et 

qu’aucune preuve ne soutenait le potentiel de ce construit dans le contexte français. Par conséquent, avant de 

considérer la LP comme un concept à intégrer dans des projets de recherche, il était essentiel d'examiner les 

premières preuves de la LP au sein de la population cible et pour cela, il fallait également apporter des preuves de 

validité d’un outil de mesure. 

Pour réaliser cette première analyse des preuves, nous avons choisi d'utiliser le PPLI (Chapitre 3, section 

2.2), développé par Sum et al. (2016). Il nous semblait être l'outil le plus approprié parmi ceux disponibles dans la 

littérature pour mesurer le niveau de LP chez les adultes émergents en France, et il permettait ainsi d’étudier la 

relation LP / AP dans ce contexte singulier. Les points forts de cet outil résident dans ses plus-values pragmatiques 

(temps de passation <10 minutes) et à son aspect multidimensionnel. Son aspect pragmatique permettait de viser 

le recrutement d’une population conséquente et de le coupler avec un autre questionnaire dans un objectif de 

validation (i.e., IPAQ). Aucun autre outil présent dans la littérature et construit pour une population comprenant 

des adultes émergents n'était disponible (pour une collecte de données débutée en février 2021). Ainsi, c’est 

pourquoi, fin 2020, nous avons opté pour le PPLI, outil le plus mobilisé au sein du corpus empirique de la littérature 

de LP. 

Référence complète de la publication : Gandrieau, J., Dieu, O., Potdevin, F., Derigny, T., & Schnitzler, 

C. (2023). Measuring physical literacy for an evidence-based approach: Validation of the French perceived 

physical literacy instrument for emerging adults. Journal of Exercise Science & Fitness. 

https://doi.org/10.1016/j.jesf.2023.06.001 

Le questionnaire utilisé lors de cette étude et sa forme finale sont disponibles dans les matériaux 

supplémentaires de l’article ainsi qu’en annexe H, p.361. 

 

2. La publication scientifique 

Résumé en français (non publié) : 

Objectif : La littérature scientifique reconnaît de plus en plus le rôle essentiel de la LP pour promouvoir 

l’AP. Cependant, il existe un manque d'outils de mesure adaptés aux jeunes adultes et de preuves permettant 

l’évaluation et l’utilisation de ce concept dans divers contextes. Notre objectif est de d’analyser la validité de la 

version française du PPLI et d’interroger les premières preuves du concept en France. Méthodes : Après la collecte 

https://doi.org/10.1016/j.jesf.2023.06.001
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de données sur la LP et l'AP d’adultes émergents français.e.s (n = 2 248, âge moyen = 19 ± 1,53 ans), des analyses 

factorielles exploratoires et confirmatoires, des analyses de Cronbach's alpha et d'Omega's omega, ainsi qu'une 

analyse de corrélation intraclasse ont été réalisées. La corrélation de rang de Spearman et l'algorithme Boruta ont 

été utilisés pour étudier la relation entre la LP et l'AP. L'algorithme Boruta a permis d'approfondir la validation 

externe en analysant l’association entre le score global de LP, les différentes dimensions de la LP considérées 

individuellement, les caractéristiques individuelles (IMC, sexe) avec l’AP. Résultats : Les résultats ont montré un 

niveau acceptable de fiabilité (ICC = 0,91), de validité interne (α = 0,88 ; ω = 0,77) et de validité externe (Rho > 

0,18, p < 0,01) de la version française du PPLI. L'algorithme Boruta a mis en évidence que le concept de LP est 

un prédicteur significatif de l'AP, bien qu'il ne soit pas le plus fort, les dimensions sociale et affective étant 

prédominantes. Discussion : Cette étude a fourni des données sur la validité et la fiabilité du premier outil 

d'évaluation français de la LP, composé de quatre dimensions (physique, cognitive, sociale, affective). En même 

temps, elle apporte de nouvelles preuves de l'association entre la LP et l'AP, les premières en France. 
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Chapitre 8. Construction d’un outil de mesure de Littératie Physique pour 

les adultes émergents en France 

 

1. Propos liminaires et contextualisation 

 L’utilisation du PPLI dans sa version française nous a permis d’exposer à la fois (1) le premier outil validé 

de mesure de la LP en contexte français et pour des adultes émergents et (2) les premières preuves du concept de 

LP sur cette population cible. Nous avions repéré que la LP est associée au niveau d’AP des adultes émergents en 

France. Ainsi, le construit multidimensionnel de la LP, comprenant une dimension physique, cognitive, sociale et 

affective, paraissait être un concept prometteur sur la question de la promotion de l’AP. 

Néanmoins, la mesure de la LP semblait encore pouvoir s’améliorer. Une analyse de la version française 

du PPLI exposait les limites statistiques et épistémologiques de l’outil pour capturer réellement les fondements 

philosophiques de la LP. Son lien avec les caractéristiques spécifiques des adultes émergents pouvait être 

questionné et invitait à la création d’un nouvel outil. Aussi, si la littérature offrait dorénavant un moyen ‘rapide’ 

de diagnostiquer la LP d’une population conséquente d’adultes émergents français.e.s (grâce au PPLI), il manquait 

encore une batterie de tests plus précise permettant de diagnostiquer la LP avec davantage de finesse et de 

précisions. Ainsi, un outil plus proche du concept et conçu spécifiquement pour notre public cible semblait 

indispensable pour continuer à examiner le concept et ses plus-values avec précision. 

Référence complète de la publication : Gandrieau, J., Schnitzler, C., Cairney, J., Keegan, R., Roberts, 

W. M., Barnett, L. M., Bentsen, P., Dudley, D. A., Raymond Sum, K. W., Venetsanou, F., Button, C., Turcotte, 

S., Berrigan, F., Cloes, M., Rudd, J. R., Riga, V., Mouton, A., Vašíčková, J., Blanchard, J., … Potdevin, F. (2023). 

Development of ELIP to Assess Physical Literacy for Emerging Adults: A Methodological and Epistemological 

Challenge. Research Quarterly for Exercise and Sport, 1‑14. https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2125927 

Les questionnaires et les tests résultant de cette étude sont disponibles dans les matériaux supplémentaires 

de l’article ainsi qu’en annexe I (p. 363). Des pré-tests vidéo des tests moteurs sont accessibles sur le lien ci-après : 

https://youtu.be/weDP96_XWd8 

2. La publication scientifique 

Résumé en français (non publié) : 

Objectif : Le développement d'outils de mesure de la LP est devenu une étape importante pour 

l’opérationnalisation du concept. L’objectif de cette étude est de construire les bases de l’ELIP (Evaluation de la 

Littératie Physique) permettant de capturer la LP des adultes émergents français.e.s. Un nouvel outil proche de la 

philosophie du concept permettrait de réduire les tensions existantes dans les approches de l'évaluation de la LP. 

Méthodes : Nous avons suivi deux étapes : (1) le développement de la première version de l'ELIP en utilisant une 

méthode Delphi (n = 30 expert.e.s internationaux) ; et (2) la modification de l’outil à l’aide d’entretiens cognitifs 

d’adultes émergents (n = 32). Résultats : Le consensus des expert.e.s a mis en évidence quatre dimensions de la 

LP à évaluer - physique, affective, cognitive et sociale - avec de nouvelles perspectives, notamment une préférence 

pour des tests moteurs larges plutôt que des tests de condition physique. Conclusion : Les résultats de cette étude 

offrent de nouvelles perspectives sur l'évaluation de la LP des adultes émergents en France, mais l'ELIP nécessite 

encore des travaux supplémentaires pour examiner sa validité, sa fidélité et sa sensibilité. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2125927
https://youtu.be/weDP96_XWd8
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Chapitre 9. Exploration du concept de Littératie Physique et validation 

d’outils de mesure : zoom sur la dimension affective et sociale 

 

1. Propos liminaires et contextualisation 

Les méthodologies qualitatives déployées lors de l’étude précédente ont permis la création d’un outil de 

mesure à la validité de face et de contenus vérifiée. Il était dorénavant possible de mesurer la LP des adultes 

émergents français.e.s à l’aide d’un outil ancré dans la philosophie de la LP. Néanmoins, en l’état, l’utilisation de 

l’outil semblait peu convaincante à la fois pour les chercheur.e.s (e.g., preuves de validités limitées) et pour les 

praticien.ne.s (e.g., protocole chronophage). Dans l’optique d’un outil utilisable à des fins scientifiques et 

pédagogiques (Gandrieau et al., 2023, chapitre 8), le processus de construction de l’outil ELIP ne pouvait donc 

pas s’arrêter à ce stade. Nous invitions effectivement à analyser les « quatre piliers méthodologiques : la 

faisabilité, la sensibilité, la fidélité et la validité » (Gandrieau et al., 2023, p.12, chapitre 8). L’étape présentée dans 

ce chapitre a alors pour objectif de se saisir de l’analyse de la sensibilité, de la fidélité et de la validité de deux 

dimensions de l’ELIP : la dimension sociale et la dimension affective. 

Bien que la philosophie moniste exprime l'idée qu'une séparation des dimensions n’est pas envisageable, 

nous avons pris position ici en annonçant que la complexité de la LP nécessitait une étude séparée et approfondie 

de chaque dimension avant de les réunir dans un second temps, une fois cette étape analytique terminée. 

Cette première étape nous permet d’analyser la structure hiérarchique des dimensions de la LP 

(comprenant des items formant des domaines, qui eux-mêmes structurent une dimension), avant de les réunir une 

fois l’ensemble des dimensions éclairées. Cette analyse n’aurait pas été réalisable en conservant une vision 

holistique regroupant l’ensemble des dimensions. Il est important de relever ici que les bases philosophiques du 

concept placent d’importants obstacles méthodologiques aux objectifs de l’approche positiviste, que nous avons 

entrepris11. 

 Néanmoins, cette analyse séparée des dimensions n’exclue pas totalement la philosophie moniste de nos 

réflexions. Ici, nous la considérons à l’échelle d’une seule dimension : chaque dimension serait constituée d’un 

ensemble de domaines de nature différente et en interaction. Ce choix méthodologique d’analyser, dans une 

première étape, les dimensions séparées tout en tenant compte d’une construction holistique à l’échelle même de 

la dimension, semble en accord avec notre prise de position de comprendre la LP à l’entre-deux d’une approche 

‘pragmatique’ et ‘idéaliste’ (Gandrieau et al., 2023, chapitre 8). 

Cet écart temporaire à une vision holistique ‘stricte’, élément fondateur de la LP, nous permet ainsi 

d’analyser minutieusement les divers sous-systèmes de manière indépendante afin de pouvoir comprendre les 

résultats et/ou utiliser les outils dans de multiples conditions, notamment pour une approche pédagogique de 

diagnostique dimension par dimension. 

Les résultats de notre étude 2 (chapitre 7) avaient souligné l’importance de la dimension sociale et de la 

dimension affective dans l’explication de l’AP des adultes émergents. Nous avons alors ciblé l’analyse de ces deux 

dimensions pour ce travail doctoral, choix qui semble également avoir fait sens à une autre équipe de recherche 

 

 

11 L’approche positiviste met l'accent sur l'importance de l'observation empirique, de la mesure et des faits concrets 

dans la recherche et la compréhension du monde. 
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européenne (Mota et al., 2023). Ce travail devra s’étendre à l’analyse des autres dimensions (cognitive et motrice), 

qui poseront d’autres défis méthodologiques. Ces analyses ne seront pas menées dans le cadre de la thèse mais 

devront être saisi par la suite. 

 Une fois chaque dimension étudiée, nous serons alors en mesure de regrouper ces structures hiérarchiques 

indépendantes pour analyser le construit multidimensionnel dans son ensemble. Il nous était techniquement 

impossible de réaliser l’analyse dimensionnelle du construit de la LP sans passer par cette étape. Ainsi, porté par 

les choix présents dans la littérature (Mota et al., 2023), par les résultats de notre étude précédentes (Gandrieau et 

al., 2023, chapitre 7), ainsi que par l’homogénéité dans le fonctionnement des outils (échelle de Likert de 1 à 5), 

nous avons débuté cette entreprise ambitieuse par l’analyse de la dimension sociale et de la dimension affective. 

Référence complète de la publication (soumis) : Gandrieau, J., Schnitzler, C., Blanck, S., Marot, G., 

Mekkaoui, L., Derigny, T., Maiano, C., & Potdevin, F. Converging concepts in exploring affective and social 

dimensions of Physical Literacy in emerging adults. Measurement in Physical Education and Exercise Science. 

Soumis. 

Les questionnaires utilisés lors de cette étude sont disponibles en annexe J et K (p. 369 et p. 373). Les 

items marqués d’un point vers sont les items qui ont été conservé à la suite de ce processus (se référer à l’article 

ou à la figure 10 et 11 en discussion). 

Abstract: 

Physical literacy (PL) is a key concept for promoting healthy lifestyles across all ages. However, limited 

research exists on assessing the social and affective dimensions of PL, particularly among emerging adults. This 

study investigated the psychometric properties of the social and affective dimensions of Evaluation de la Littératie 

Physique (ELIP) among emerging adults. Factor validity and reliability were examined using confirmatory factor 

analysis. Additionally, invariance of the factor structure was examined as function of gender Sensitivity was 

analyzed through relative standard deviation and Fergusson’s Delta statistic. Stability was examined via a two to 

three-week test-retest period. Criterion validity was evaluated by examining the association between social and 

affective dimensions and physical activity (GT3X accelerometer), while construct validity was checked using the 

French PPLI scores. Results highlighted two valid, reliable, and sensitive measurement tools. Dimensionality 

analysis suggests a hierarchical structure for the social and affective dimensions of PL, with each dimension 

associated with physical activity levels. These findings support the use of the social and affective ELIP 

questionnaire to measure two PL dimensions among emerging adults, providing valuable insights into their 

structure. 

Key words: Assessment, Validation, Physical Activity, Active lifestyle  

2. Introduction 

 Physical literacy (PL) has emerged as a critical component of understanding how to promote healthy 

lifestyles across the lifespan (Cairney et al., 2019; Roetert et al., 2018; Whitehead, 2010). The comprehensive 

benefits of PL, and its underlying components, have been well-documented in research. Studies have highlighted 

the positive association between physical, cognitive, affective, and social dimensions and physical activity (PA) 

levels, well-being, and physical health (e.g., Britton et al., 2023; Brown et al., 2020; Melby et al., 2022; Nezondet 

et al., 2023). However, despite this growing recognition, the concept of PL may still be misunderstood by 

researchers and practitioners (Dudley, 2018), therefore, raising important epistemological and practical issues 

regarding its use. 

 To promote the effective implementation of PL in health promotion programs, it is important to clarify its 

underlying principles and provide a clear view of its structure. Recent empirical studies have exposed initial 

support for the construct validity of PL, and this framework has led to the design of effective physical education 
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and sport interventions (e.g., Britton et al., 2023; Cairney et al., 2019; Carl et al., 2022; Gunnell et al., 2018). 

However, a deeper understanding of the concept is still needed to improve understanding of its role in effective 

PA promotion, which is a major societal burden (Guthold et al., 2020). In this way, the assessment of PL is 

considered a crucial element, and even an integral part of the concept analysis process (Gandrieau et al., 2023a) 

This next step involves understanding the individual parts that make up PL, stimulating exploration of its 

complexity by grasping the relevance of all of its dimensions together. 

 PL is composed of four interdependent sub-systems (Keegan et al., 2019; Martins et al., 2020; Mota et al., 

2021), compatible with a monistic philosophical perspective, that sees everything in the universe as interconnected. 

Nevertheless, according to Mitchell (2009), understanding a complex system, like PL, requires focusing on each 

of its parts in detail. By studying the different sub-systems in detail, the evolution of PL in a person over time will 

be better understood. This insight helps us to identify the key factors that drive behavior, predict how the system 

will change under different conditions and over time, better supporting interventions to influence health and PA 

behaviors. Understanding each PL dimension will be a crucial first step towards a deeper understanding of the 

specific and complex interactions between them during further analyses. In other words, a more zoomed-in, 

monistic vision is needed here, considering each dimension as an association of sub-elements called ‘domains’, 

but focusing on a unidimensional scaled system. 

 Among the different sub-components of PL, recent studies have identified the affective and social 

dimensions as the two with greatest explanatory value for PA (Gandrieau et al., 2023b). The affective dimension 

is considered as an important component of PL and includes domains such as confidence, enjoyment, and 

motivation (Keegan et al., 2019). However, the nature of the indicators used may vary according to different PL 

approaches (Bopp & Vadeboncoeur, 2019; Edwards et al., 2017; Gandrieau et al., 2023a; Keegan et al., 2019; 

Longmuir et al., 2015). The social dimension was later added to conceptions of PL, with its explicit inclusion first 

proposed by Dudley (2015), gaining increasing momentum since the Australian consensus (Keegan et al., 2019). 

Although several indicators have been considered as potential determinants of commitment to PA. Empirical 

evidence supporting their association with PA is weak (Gråstén et al., 2019; Haugen et al., 2013; Mendonca et al., 

2014), not considering these indicators as PL dimensions. 

 Although preliminary construct results have been reported from the validation of tools to assess the social 

and affective dimensions of PL (Barnett et al., 2022; Mota et al., 2023), these studies have essentially focused on 

samples of children and adolescents. Recent studies have highlighted that emerging adulthood (18 to 25 years old) 

is a crucial period of life that has been overlooked in studies of PL (Gandrieau et al., 2023a; Kleis et al., 2022; 

Kwan et al., 2019). Emerging adulthood may be considered as a key period during the PL journey due to the 

preponderance of major life events (e.g., leaving the family home, starting a career, or enrolling at university), as 

well as unique developmental adjustments (e.g., changes in brain and body maturation, social skills, friendships, 

family-oriented socialization, learning about intimacy in relationships, and mutual support [Berndt & Savin-

Williams, 1993; Hochberg & Konner, 2020]). These changes can affect PA adoption and habits that persist into 

adulthood (Sparling & Snow, 2002). The specificities of this sensitive development period have long been 

underemphasized and have never really been considered in discussions on affective and social behaviors. While 

there is existing research supporting the affective dimension of PL, its construct validity for emerging adults has 

not been specifically investigated in emerging adults, based on recent conceptual designs (e.g., Gandrieau et al., 

2023a; Keegan et al., 2019). The conceptual validity and value of the social PL dimension for emerging adults has 

also not been specifically assessed, despite its apparent importance at this stage of development (Arnett, 2000; 

Edwards et al., 2002). 

 Despite the ongoing validation processes for tools targeting emerging adults (Kleis et al., 2022), existing 

ones have been mainly designed either for a broad age range (e.g., IPLA charting, PLAY tools) or specifically for 

younger people (Edwards et al., 2018). When measuring social and affective dimensions in emerging adulthood, 

it is important to acknowledge that tools developed for children, adolescents, or adults may not be directly 

applicable. A key consideration is the language and complexity of the items and tasks used in these tools, as their 

comprehension depends on the specific population under study (Willis, 2005). Studies suggest that different 
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populations may have distinct ways of conceptualizing PL and, therefore, the way of capturing it should differ too 

(Alipour Anbarani et al., 2022; Jones et al., 2018). Additionally, since modalities of PA practices (Muller, 2018), 

and determinants of engagement, vary across age groups (Van Der Horst et al., 2007). Understanding of PL 

assessment tools should be adapted accordingly.  

 In this way, a recent Delphi study by Gandrieau et al. (2023a) concluded that the assessment of PL in 

emerging adulthood should be specific and more comprehensive, while being situated in the context of PA. They 

presented the first tool to assess the social and affective dimensions for emerging adults. The affective and social 

dimensions of the ELIP, the content validity of which has been approved by a panel of international experts, is 

composed of 36 and 22 items, rated using Likert-type scales ranging from 1 “strongly disagree” to 5 “strongly 

agree”. Items of the affective dimension were designed upon an initial foundation of domains including motivation, 

self-esteem, emotional skills, and confidence. The domains of the social items include social acceptance, social 

skills, self-management, social attention, and responsible decision-making. However, as mentioned by them, it 

still needs to be validated to be sure of its scientific and pedagogical use in the targeted population.  

 Therefore, the primary aim of this study is to determine the psychometric properties (i.e., factor validity 

and reliability, measurement invariance, criterion, and construct validities) of the social and affective dimensions 

of the Evaluation de la LIttératie Physique (ELIP) affective and social tool. 

 Following previous recommendations (Broc et al., 2016; Mokkink et al., 2010; Reckase, 2009) we carried 

out multiple methodological steps independently on the Social and Affective dimensions of ELIP. First, factor 

validity, was test for social and affective dimension using an initial distinct sample of participants. We 

hypothesized the Higher order model as a model that will fit the data. The higher order model is a two-dimensional 

model with singularity: the items are not directly linked to a common main latent trait; only the sub-traits are linked 

to a common trait by a hierarchical relationship. This model is aligned with the monist philosophy and the nature 

of the concept of PL, which asserts that the whole is greater than the sum of its parts: in other words, that a superior 

structure caps the juxtapositioning of different domains, themselves grouping items (Figure 3 and 4). Initial studies 

have provided empirical proof on the congruence between a higher order model and the PL concept (Cairney, et 

al., 2019). Then, reliability, and sensitivity, of social and affective dimension were checked. Invariance analyses 

were also conducted to assess the psychometric equivalence of the constructs, based on the participants' sex. Then, 

stability was checked using test-retest with a two-to-three-week period. Criterion validity was also checked by 

analyzing the association between affective and social dimensions and PA. Finally, construct validity was checked 

by analyzing association between the Social and Affective dimension of ELIP and the Social and Affective 

dimensions of another validated PL tool.  

3. Methods 

 This study was conducted according to the guidelines of the Declaration of Helsinki and approved by the 

Ethics Committee of the University of XXX (XXXXX). Details of the study design are revealed in Figure 1. 

3.1. Participants and procedure: 

 Between September 2021 and February 2023, a volunteer cohort of French emerging adults (symbolized 

by 11th and 12th Grade, n=1881 before; agemean=19,95±0.65years old; 756 girls and 1125 boys) from 10 

secondary schools located in the cities of Lille, Strasbourg and Metz, was identified. Schools were randomly 

selected based on the level of urbanization of their location (varying from rural to urban). In each school, a second 

randomization was carried out to select volunteers in different age ranges. Inclusion criteria for participation were 

to be in the 11th or 12th Grade, be aged between 17 and 25, and to agree to participate in PL tests during 

compulsory or special physical education classes. Before entering the study, a written consent form was obtained 

from participants and parents/caregivers, for those under 18 years of age. For all recruited participants, 

sociodemographic data such as age, sex, e-mail address and telephone contact number were collected. 



 

 135 

 1881 participants were invited to participate in ELIP, (Gandrieau et al., 2023a). Respectively, 779 (40.98%) 

and 694 (36.89%) participants have fully completed the affective and social questionnaires of ELIP.  302 

participants from this panel were invited to wear accelerometers (ActiGraph GT3X, ActiGraph TM, Pensacola, 

FL, USA) for one week on their preferred hip.  

Table 1. Descriptive characteristics of study samples 

 Participants Girls Boys Age 

Overall PL dataset n=1881 n=756 n=1125 19.95±0.65 

Final Affective dataset n=779 n=322 n=457 19.78±0.72 

Final Social dataset n=694 n=293 n=401 19.81±0.72 

PPLI and test-restest dataset n=101 n=55 n=46 19.22±0.22 

Physical activity dataset n=149 n=91 n=58 19.25±0.68 

3.2. Measurements 

Social and affective dimensions of PL. 

 Social and affective dimension of PL were measured through ELIP tools (Gandrieau et al., 2023a). 

Nevertheless, no final grouping of items was proposed by the tool’s experts. Then, domains were designed based 

on author consensus (G.D, C.S, D.T, P.F) about the seminal ELIP paper (Gandrieau et al., 2023a) and Exploratory 

Factor Analysis (EFA, supplementary materials 1). Triangulation method was used to reach consensus (Lincoln & 

Guba, 1985).  Four affective domains were accepted: "affect towards physical activity (PA) [i.e., pleasure, well-

being]"; "affect in PA contexts [i.e., confidence, self-esteem]"; "management of affect in PA contexts [i.e., affect 

management]"; and “self-efficacy”. Four social domains were also accepted: “relational skills”; “social 

acceptance”; “social awareness”; and “social support”. 

 Two to three weeks after initial participation, participants were invited to complete the same questionnaires 

(i.e., social, and affective questionnaire) as well as the PPLI questionnaire (Sum et al., 2016) in its translated and 

validated version in French. The 8-item French PPLI survey, based on Likert-type scales, was designed on four 

dimensions (i.e., social; affective; motor; cognitive, (Gandrieau et al., 2023a). Details on participant selection and 

description are revealed in Table 1 and Figure 1. 

PA engagement.  

 The algorithm of Troiano (2007) was used to detect periods of accelerometer wearing and non-wearing. 

Concerning PA cut-offs to define the intensity of PA, we followed Freedson et al.’s guidelines (1998): LPA<1951 

counts.min-1; MPA<5724 counts.min-1; VPA<9498 counts.min-1; VVPA> or = 9499 counts.min-1. Sleep time 

was excluded. Data are presented as the percentage of PA reported at each intensity (%) level. To avoid seasonal 

bias (Tucker & Gilliland, 2007), PA data collection occurred only between September 2022 and February 2023. 

Lille, Strasbourg and Metz are cities located in the north of France, so the weather is comparable in these different 

locations during the measurement period. Following recommendations of Vanhelst et al. (2019), a sampling rate 

of 30 Hz was used, and data were included when participants wore the accelerometers for at least three days per 

week and on one day of the weekend, for a minimum of eight hours per day. Using a logbook, data were excluded 

when participants experienced unexpected drastic changes in their lifestyle during the data collection (e.g., periods 

of sickness). In total, we recorded 151 valid blocks of accelerometer data, with data from 79 participants with 

accelerometers excluded for documented reasons. Additionally, 73 participants wore an accelerometer but were 

unable to complete the other PL measures (absence, session cancelled for compelling reasons, injuries). 

 



 

 136 

 

Figure 1. Flowchart of participant’s selection 

3.3. Statistical analysis 

 Statistical analyses of the data were conducted with R software (version 4.1.0), using specific packages 

(Boruta; Quantpsych; tseries; lmtest; car;outliers; psych; Cronbach; MIRT. lavaan). For sensibility, reliability, 

criterion validity and construct validity measures, the threshold of statistical significance was set at p<0.05. and 

outliers were determined using the statistical method of the Grubbs Test on each variable (Affective n=49; Social 

n=35, PPLI n=1, accelerometer n=2). The proposed methods are based solely on complete data. All missing or 

incomplete data have been removed from the analyses (n=1101; 1187).  

Factor validity 

 Dimensionality analyses were computed to check the internal validity of the two different tools. Factor 

analysis techniques are well-suited to assess the structure of constructs. They provided information about the 

degree to which the items of a construct are inter-related or hang together and whether they clustered into different 

domains or a single domain. Items that did not load highly onto a domain were deemed to not represent a construct 

well and were excluded from the analysis. Package lavaan as used to perform Exploratory Factor Analysis (EFA) 

and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and compare different models (unidimensional model, correlated factors 

model, and higher order model). In the three previous models, by default options of the lavaan package were used. 

We calculated DWLS (dampened weighted least squares) estimators which are well suited for ordinal variables. 
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 The first model tested was the higher order model. According to the philosophy of the PL concept 

articulated in previous research (e.g., Cairney, 2019), the higher order model was selected as the main model to be 

tested to determine the final selection of item sets.  Two additional models were tested: the unidimensional model 

and correlated factors. The unidimensional model associates each item with a single common latent trait (in this 

case an affective or social trait). The correlated factors model assumes that latent factors underlying each 

individual’s responses to a set of items are correlated with each other. This model enables the explanation of 

covariations between responses and different items by postulating the presence of latent factors that exert influence 

over these relations.   

 The items were grouped according to the four domains (factors) per tool (i.e., social and affective ELIP 

tools). To optimize the higher order models and reduce item numbers to develop a more robust and pragmatic tool, 

items were deleted if a factor loading <0.7 and/or due to unsuitable Item Characteristic Curve/Surfaces (ICCU/S) 

or Item Information Curves/Surfaces (IIC/S; Reckase, 2009). ICCU/S and the IIC/S (Reckase, 2009) were used to 

check the relevance of each selected item to separate individuals. The ICCU/S exposed the relationship between 

an individual's abilities and the probability of a response on a given item. The IIC/S represents the amount of 

information provided by an item for each measured dimension, according to the scores selected on the 

measurement scale (Likert scale). We kept items which presented both well-separated ICCU/S curves and slopes 

close to the vertical and distinct peaks on IIC/S curves. Examples of an ICCU/S and ICC/S curve on a remaining 

item are provided in Figure 2. 

 To further improve the model, we used iterative methods by deleting items for which the correlated error 

was too strong with another item (based on the modification index m.i; Brown & Little, 2015). The observation of 

m.i is a method useful for enhancing model clarity by adding specific parameters to it. In our case, instead of 

adding parameters to our model, we chose to remove problematic items to simplify the model. This approach helps 

reduce the risks of overfitting, improve the quality of the model, and reduce the number of questionnaire items, 

thereby achieving our goal of creating a pragmatic tool. Moreover, this method allowed us to retain only the items 

that measured specific information strongly associated with a single latent trait. Two types of errors can be 

identified: items related to multiple latent traits and items with correlated errors. We repeated this process until no 

m.i value was significantly higher than the others, meaning that no items should be deleted. To prevent gradually 

depleting certain groups of items after the initial removal of an item below 0.7, we retained the items that displayed 

a value above 0.6 after this removal, while they had a loading factor above 0.7 prior to this removal. This process 

was carried out independently for the affective tool and the social tool. 

 To assess the quality of the final optimized models tested for each tool, several indicators were considered. 

Following the recommendations of Hu and Bentler (1999), an RMSEA (root-mean-square error of approximation) 

was respectively considered as a "good fit" (<0.6) or "acceptable fit" (<0.8), deemed an acceptable value of TLI 

(Tucker-Lewis index) and CFI (comparative fit index) >0.90 for (indicated acceptable fit) and >0.95 for good fit. 

SRMR (standardized root-mean-square residual) values were interpreted following the recommendations of Hair 

et al. (2014, acceptable if <0.08). For a more robust analysis, we considered the scaled version of each indicator. 

Despite previous studies reporting the chi-square goodness value, we decided to disregard it because of its 

sensitivity to sample size (Tanaka, 1987).  

Measurement Invariance 

 Measurement invariance examines the psychometric equality of a construct across different groups or 

measurement instances, illustrating whether the construct holds the same interpretation for those groups or across 

repeated measurements. Here, we decided to focus on examining invariance based on participant sex (boys or 

girls), following Putnick and Bornstein’s recommendation (2016). Using R we computed: a) Configural 

invariance; b) Metric invariance; c) Scalar invariance; and d), Residual invariance. Configural invariance is the 

least stringent form of invariance that examines whether the constructs have the same structures within both 

groups. Metric invariance allows us to verify whether each item contributes to the latent factors similarly within 

both groups. Residual invariance means that the sum of the specific variance (variance of the item not shared with 
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the factor) and the error variance (measurement error) values are similar across groups. Scalar invariance means 

that the differences in thresholds within the latent construct reflect all differences in the shared variance of the 

items. We concluded that there is configural invariance if the fit indices reached the same standards as those used 

previously (RMSEA, TLI, CFI, and SRMR).  A sequence was considered as invariant when ∆CFIs-∆TLIs were ≤ 

-.010 and ∆RMSEAs ≥ .015 (Chen, 2007; Cheung & Rensvold, 2002). 

Reliability: Internal Consistency  

 Internal consistency, initially checked with Cronbach's α (Cronbach, 1954), was also measured with 

Omega’ ω (McDonald, 1970) to overcome the former’s statistical limitations (Béland et al., 2018). We interpreted 

it with the same cutoffs as those for a Cronbach’s α, as advocated by Taber et al. (2018). 

Sensitivity 

 Following the recommendations of classical item response theory, we investigated sensitivity sensitivity to 

a change with the relative standard deviation measure (standard deviation/mean, Broc et al., 2016) as well as 

Fergusson's Delta (Hankins, 2008). The closer the Fergusson delta is to the value of 1, the better the sensitivity. 

Also, the higher the relative standard deviation value, the better the sensitivity.  

Reliability: Stability 

 Intra-class correlation analysis (ICC) was performed in the context of reliability analysis (stability) by 

recording the intraclass correlation coefficient (Shrout & Fleiss, 1979); ICC>0.70). Based on the recommendation 

of Koo and Li (2016), we performed Two-Way Random-Effects Models. These data, often neglected in PL 

measurements, are important for choosing the test-retest time interval (Polit, 2014). In line with findings of 

previous studies (Deyo et al., 1991) and suggestions in the literature about PL tool validation (Gandrieau et al., 

2023; Mota et al., 2023), we decided to adopt an interval of two to three weeks to examine concept stability.  

Criterion validity: predictive validity 

 Social and affective dimension scores were calculated by adding the average score of each domain, resulting 

in overall values (affective/20; social/20). Feature selection by Boruta algorithm was computed to detect the 

strength of association between PL and PA. Each PA intensity variable value (LPA, MPA, VPA, VVPA, LMVPA 

and MVPA) was fed into the Boruta Model. The Boruta Model is a wrapper approach developed around the random 

forest algorithm (Breiman, 2001) used for feature selection and has already been used to study the relationship 

between PL and PA (Gandrieau et al., 2023b). The Boruta Model calculates feature importance scores, based on 

Z-scores of every input predictor concerning the shadow attribute randomly assigned (Kursa & Rudnicki, 2010). 

A variable is considered relevant for classification if its feature importance score is greater than that of the best 

shadow feature (greater than ‘shadowmax’). Any variable that cannot satisfy this condition is reported as irrelevant 

(smaller than ‘shadowmax’) and discarded. Items with the highest feature importance scores (imp) are considered 

the best predictors of the dependent variable. The Boruta algorithm calculates average feature importance values 

based on 100 iterations of the random forest algorithm to increase the robustness of feature importance results 

(Kursa & Rudnicki, 2010). 

Construct validity: convergent validity 

 We investigated criterion validity (convergent) by studying the relationship between the ELIP social and 

affective questionnaires with the corresponding dimension of the PPLI (Sum et al., 2016; Gandrieau et al., 2023a). 

Two items represented the PPLI affective dimension, and 2 other items constituted the PPLI social dimension. The 

PPLI scores were calculated following recommendations in the original PPLI methodology (Sum et al., 2016), 

resulting in a two overall scores (n/10). Following insights of Broc et al. (2016), a general linear model (lm) was 

used to study the association between these variables. Checking the normality of the residuals (jarque berra test), 
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the homoscedasticity (bp test), and the non-auto-correlation of residuals (Durbin Watson test) confirmed that this 

statistical test could be implemented (Broc et al., 2016). 

4. Results 

4.1. Factor Validity 

 Four domains (factors) were identified for each of the tools, through a review of the initial literature 

(Gandrieau et al., 2023a) and analysis of the EFA results (see supplementary material 2). Eight items from the 

affective questionnaire and five items from the social questionnaire were removed because the minimum threshold 

value of 0.7 factor loading was not met and/or unsuitable ICCU/S or ICC/S. Eight additional items from the 

affective questionnaire and 1 additional item from the social questionnaire were further removed after the m.i. 

values analysis to achieve the final modelling. At the end of this stage the affective questionnaire was based on 19 

items (/36) and the social questionnaire on 16 (/22) items. 

 Our results (Table 2) present the value of fit for all the different models tested. Following our changes, the 

fit values revealed two higher-order models (social and affective) which are largely acceptable (RMSEA < 0.8; 

SRMSR < 0.08; TLI > 0.9; CFI > 0.9). In these models, the loading factors are all greater than 0.6, with a smaller 

value of 0.66 for the affective model (item 33) and 0.65 for the social model (item 19). In contrast, the 

unidimensional models were the least adapted to the data collected and did not obtain the threshold values for each 

fit indices (RMSEA > 0.8; SRMSR > 0.08; TLI < 0.9; CFI<0.9). 

 For the affective and social dimension, the distinction between the higher order models and correlated 

model is much more subtle. The goodness-of-fit indices (RMSEA, SRMR, TLI, CFI) do not truly allow us to 

conclude that the higher-order model provides more information than the correlated model. However, factor 

loading analysis from the correlated model revealed that our four factors were not strongly linearly related to each 

other (-0.101 to 0.631) (supplementary material 2). Therefore, the higher-order model was selected as the final 

model for both tools (affective and social) as it demonstrated great fit indices as a solution and strongly corresponds 

to the philosophy of the concept – a potent element in the seminal work of Whitehead (2010) and consistent with 

more recent empirical research (Cairney et al., 2019). 

 

 

Table 2: Fit index for the different structural models 

 Model RMSEA SRMR TLI CFI 

A
ff

ec
ti

v
e 

Higher-order 

0.076 

[0.071;0.081] 

 

0.042 0.973 0.970 

Unidimensional 

0.157 

[0.152; 0.162] 

 

0.102 0.865 0.880 

Correlated-factors 

0.075 

[0.070; 0.080] 

 

0.039 0.969 0.974 
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S
o

ci
a

l 
Higher-order 

0.077 

[0.070;0.084] 

 

0.050 0.955 0.962 

Unidimensional 

0.150 

[0.144;0.157] 

 

0.093 0.828 0.851 

Correlated-factors 

0.071 

[0.064; 0.077] 

 

0.044 0.962 0.969 

Note: RMSEA = root-mean-square error of approximation; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; SRMR = 

standardized root-mean-square residual 

 

 

 
Figure 2: ICCU/S (left) and IIC/S (right) for item 1 of affective dimension. The ICCU/S and ICC/S schemes 

are graphical representations that allow the quality of test items to be assessed (a and b for unidimensional; 

c and d for multidimensional).. The ICCU/S diagram shows how the probability of passing an item varies 

according to a person's individual abilities. The steeper the ICCU/S curve and the further away from the 

horizontal axis, the more sensitive the item is to differences in individual ability. The ICC/S diagram shows 
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how an item contributes to the measurement of a particular dimension, indicating the levels of the dimension 

that are most accurately measured by the item. The peaks on the ICC/S curve correspond to the levels of the 

dimension that are measured more accurately by the selected score on the item, while the troughs correspond 

to the levels that are measured less accurately. If the peak is high and narrow, it means that the item is more 

sensitive to the measured dimension. 

4.2. Internal Consistency, stability, sensitivity 

 For each social (n=659) and affective (n=730) dimension, Cronbach’s α and omega’ω scores were 

‘relatively high’ (≥0.77) to ‘strong’ (0.91-0.93, Taber, 2018) (Table 3). According to the recommendations of Koo 

and Li (2016), the attained ICC values and intervals confidence may be interpreted as having moderate (0.50 to 

0.75) to excellent rliability (greater than 0.90) (Affective n=73; Social n=66). The lowest value was found in the 

affective dimension 2 (0.70 CI [0.61;0.82]) and the highest was in the affective dimension 1 (0.91 CI [0.86;0.94]). 

The ICC of the overall affective dimension was 0.90 CI [0.85;0.94] and the ICC of the overall social dimension 

was 0.88 CI [0.82;0.93] and can, therefore, be considered largely acceptable. These values are overall better from 

an overall point of view than sub-dimension by sub-dimension. The relative standard deviation and Fergusson 

delta (Affective n = 730; Social n = 659) values are excellent (Hankins, 2008). Lower values were present for 

social, compared to the affective, dimension (Table 3). 

 
Figure 3: The social higher order model with loading factors. 
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Figure 4: The affective higher order model with loading factors. 

 

Table 3: Descriptive results, internal consistency, and sensitivity of Affective and Social ELIP dimensions 

  Mean Min Max SD 

Cronbach α 

[IC95%] 

Omega ω 
ICC 

[IC95%] 
RSD 

Fergusson 

Delta 

A
ff

ec
ti

v
e 

Dim. 1 4.04 1 5 0.82 

0.93 

[0.92;0.94] 

0.95 

0.91 

[0.86;0.94] 

20.36 0.97 

Dim.2 3.87 1 5 0.83 

0.88 

[0.87;0.90] 

0.90 

0.70 

[0.61;0.82] 

21.52 0.95 

Dim. 3 3.71 1 5 0.92 

0.90 

[0.88;0.91] 

0.90 

0.82 

[0.73;0.88] 

24.72 0.96 

Dim. 4 3.32 1 5 0.92 

0.78 

[0.76;0.80] 

0.82 

0.80 

[0.70;0.87] 

27.47 0.98 

S
o

ci
a

l 

Dim. 1 4.07 1 5 0.73 

0.81 

[0.79.0.84] 

0.86 

0.80 

[0.70;0.87] 

14.49 0.93 

Dim.2 3.93 1 5 0.79 

0.86 

[0.84.0.89] 

0.88 

0.81 

[0.71;0.88] 

18.47 0.94 

Dim. 3 4.02 1 5 0.71 

0.82 

[0.80.0.85] 

0.85 

0.81 

[0.71;0.88] 

13.88 0.92 

Dim. 4 4.07 1 5 0.8 

0.77 

[0.74.0.80] 

0.84 

0.86 

[0.79;0.91] 

19.10 0.92 

Note: Overall affective ICC = 0.90 CI [0.85 ;0.94]; Overall social ICC = 0.88 CI [0.82;0.93]. SD = standard deviation ; RSD = 

relative standard deviation. 

 

 

4.3. Measurement invariance 

Table 4: Fit index for the measurement invariance  

Model RMSEA SRMR TLI CFI 

Affectif: Configural 0.076 0.050 0.969 0.973 

Social: Configural  0.074 0.051 0.966 0.972 

     

     

 ∆RMSEA   ∆CFI 

Affectif: Metric 0.012   0.007 

Social: Metric 0.008   0.004 

Affectif: Scalar 0.010   0.002 

Social: Scalar 0.008   0.001 

Affectif: Residual 0.010   0.002 
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Social: Residual 0.008   0.001 

Note: RMSEA = root-mean-square error of approximation; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; SRMR = 

standardized root-mean-square residual 

 Regarding configural invariance of the affective dimension, the fit indices are satisfactory, indicating that 

the structure can be considered invariant. Metric, residual, and scalar invariances for this dimension are also 

acceptable with the ΔCFI < 0.1 However, the ΔRMSEA of 0.012 for metric invariance exceeds the cut-off of 0.01. 

However, Rutkowski and Svetina (2014) proposed that a RMSEA of 0.03 is suitable for assessing metric 

invariance with large group sizes. For the social dimension, the fit indices for configural invariance are satisfactory, 

and the deltas for metric invariance are below the threshold of 0.1 for all indices (Table 4). 

4.4. External Validity 

 The feature importance scores generated by the Boruta algorithms for each PA level of intensity are reported 

in Table 5 and Figure 3. Boruta results demonstrated that the affective dimension was associated with LMPA, 

MPA, VPA, VVPA and MVPA, but not with LPA. For the Affective dimension, the median feature importance 

scores suggested that a greater signification association was observed with VPA (9.75) and a lower value was 

reported for LMVPA (3.55). For the social dimension, the Boruta algorithm revealed that a greater association was 

noted with VVPA (5.28) and the lowest relationship with the LPA (3.98). No association was found between the 

affective dimension and LPA and no conclusion could be drawn on relations between the social dimension and 

LPA and VPA scores. 

Figure 5. Boruta results plot for affective and social dimensions. 

Note: Blue boxplots correspond to minimal (shadowMin), average (shadowMean), and maximum (shadowMax) Z score 

of a shadow attribute. Red and green boxplots represent Z scores of respectively rejected and confirmed determinants. The 

yellow boxplots are tentative, that means the algorithm was not able to conclude about their importance. 

 

Table 5: Variable importance information obtained with Boruta algorithms. 
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4.5. Criterion Validity 

 A linear regression model was used to analyze the association between the Affective and Social dimensions 

of ELIP and the PPLI (Table 6 and Table 7). This analysis led to a significant regression equation for the affective 

dimension (F = 24.87, p< 0.01, adjusted R²=0.29) and for the social dimension (F =10.16, p< 0.01, ∆R²=0.11). 

The results showed that two ELIP dimensions were significant predictors of PPLI scores. 

Table 6: Results of linear regression analysis predicting Affective dimension of ELIP using affective PPLI 

Variable Coefficient estimate Standard error P value 

Affective dimension 

PPLI 

4.04 0.81 <0.01 

Adjusted R²: 0.29; p<0.01; n=71  

 

 

Table 7: Results of linear regression analysis predicting Social dimension of ELIP using social PPLI 

Variable Coefficient estimate Standard error P value 

Social dimension PPLI 0.42 0.13 <0.01 

Adjusted R²: 0.11; p<0.01 ; n=71  

 Variable Mean Imp 
Median 

Imp 
Min Imp Max Imp Decision 

A
ff

ec
ti

v
e 

d
im

en
si

o
n

 

n
=

1
4

9
 

LPA 2.04 1.92 -1.72 4.77 Rejected 

MPA 4.79 4.90 2.25 8.33 Confirmed 

VPA 9.82 9.75 6.94 13.09 Confirmed 

VVPA 7.39 7.34 4.19 10.06 Confirmed 

LMVPA 3.63 3.55 0.75 6.83 Confirmed 

MVPA 4.63 4.65 1.83 7.64 Confirmed 

S
o

ci
a

l 
d

im
en

si
o

n
 

n
=

1
4

9
 

LPA 2.89 2.82 0.16 6.07 No conclusion 

MPA 4.27 4.40 1.13 6.07 Confirmed 

VPA 2.52 2.72 -1.21 6.01 No conclusion 

VVPA 5.33 5.28 1.83 9.70 Confirmed 

LMVPA 4.69 4.57 2.35 7.82 Confirmed 

MVPA 3.95 3.98 1.64 6.68 Confirmed 

 



 

 145 

5. Discussion 

 The results of this study provide relevant evidence of the construct validity of the affective and social 

dimensions of the ELIP, confirming the existence of a complex structure. In addition, the findings indicated the 

different levels of validity, internal consistency and stability of these dimensions and their sensitivity. The 

invariance analyses suggested that the two dimensions operate similarly for male and female emerging adults. 

5.1. The four components of the global affective dimension. 

 The affective dimension is a fundamental component of PL, as documented by prior research (Britton, et 

al., 2023; Cairney, et al., 2019; Gunnell et al., 2018). This study provides evidence of its composition and aligns 

with findings reported in previous studies (Bopp & Vadeboncoeur, 2019; Keegan et al., 2019). Our findings 

indicated that the affective dimension is structured by four domains: - "affect towards physical activity (PA) [i.e., 

pleasure, well-being]"; "affect in PA contexts [i.e., confidence, self-esteem]"; "management of affect in PA 

contexts [i.e., affect management]"; and “self-efficacy”. The initial expert consensus retained the first three 

dimensions (Gandrieau et al., 2023a), but exploration of empirical data highlighted the relevance of an additional 

specific domain named “self-efficacy”. This was not initially considered by the expert consensus group (Gandrieau 

et al., 2023a) despite its documented importance as a determinant of PA (Van der Horst et al., 2007, Kavanaugh 

et al., 2015). The “self-efficacy” domain aligns with concepts of Bandura's social cognitive theory (1977), and, to 

our best knowledge, has not been previously included in any other PL assessment tool or definition, despite being 

implicitly central to PL models (e.g., Keegan et al., 2019; Martins et al., 2020). Our data highlighted the 

significance of self-efficacy in promoting an active lifestyle by integrating it into the PL affective construct. This 

is a novel finding in the field of PL, which may be related to the characteristics and preferences which proliferate 

in emerging adulthood. As Arnett et al. (2000) suggested, emerging adulthood is characterized by an emphasis on 

identity exploration and self-efficacy. Here, an individual's belief in their ability to achieve their life goals becomes 

increasingly important. Additionally, our findings further support the importance of affect management as a 

domain, in line with the findings of recent studies (Barnett et al., 2022; Mota et al., 2023), and emphasized the role 

of emotional intelligence in human behavior (Petrides & Furnham, 2003) and positive attitudes towards PA 

(Laborde et al., 2016). Our study, along with recent research (Barnett et al., 2022; Mota et al., 2023), suggested 

that the definition of the affective dimension needs to be broadened beyond conventional psychological attributes 

(i.e., motivation, confidence) to fully capture its complexity.  

5.2. The four constituents of the global social dimension. 

 The social dimension has long been ignored within the different conceptualisations of PL. However, its 

integration into the concept is gaining momentum, as it is now part of new tools to assess PL (Barnett et al., 2022; 

Mota et al; 2023). Based on an Australian Conception (Keegan et al., 2019), Barnett et al. (2022) provided initial 

empirical evidence about the composition of a social dimension including – ethics; relationships; collaboration; 

and society and culture. Unfortunately, the factor loadings of the social dimension were not considered to be 

‘robust’ (0.59 to 0.64), and analysis of construct validity was limited due to the restricted number of items (n=4) 

related to the social dimension. Still, this study by Barnett et al. (2022) provided useful insights on the content of 

the social dimension in children. Studies by Motta et al. (2023) complemented this work by revealing a social 

dimension in studies of an adolescent sample, which also proposed four parts for the social domain: culture, ethics, 

collaboration, and relationships. Our results clearly complemented current knowledge about structure of the social 

dimension in four domains for emerging adults: “relational skills”; “social acceptance”; “social awareness”; and 

“social support”. The factor loading values were higher than reported in previous studies (>0.63) highlighting 

potential value of further work on these domains to study the specific emerging adult population. 

 These domains may be comparable to the four dimensions of “social competence” (Junttila et al., 2006) 

cooperation, empathy, impulsivity, and disruptiveness, but it is worth looking closely at some differences in 

conception. Rubin and Rose-Krasnor (1992, P. 285) defined social competence as “the ability to achieve personal 

goals in social interaction while simultaneously maintaining positive relationships with others over time and across 
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situations” which are close to the definition of social PL dimension in the Australian framework (Keegan et al., 

2019). However, this seminal work on social competence was designed outside of the PA context showing only 

weak relations with PA levels (Gråstén et al., 2019). The social dimension captured in the current study, identified 

specific social domains specified in PA scope and may, potentially, be considered as a greater determinant in 

understanding engagement in PA. Nevertheless, further study should be conducted to perceive whether ‘social 

competence’ (Junttila et al., 2006) and the ‘social dimension of PL’ are different or complementary concepts. 

5.3. When the interaction of the domains is more than the sum of its parts: a new 

challenge 

 Our results highlighted the constituents of social and affective domains in emerging adults. For the first 

time, different affective and social domains were grouped under two more global coherent entities: the social 

dimension and the affective dimension. Furthermore, the failure to find strong support for a unidimensional model 

suggests that there are structures composed of distinct domains and that the dimensions studied do not just 

comprise a holistic entity lacking a complex structure. 

 Rather, our findings revealed that Physical Literacy can be conceptualized as a multidimensional construct, 

including different interrelated domains. The higher-order model proposed in this study highlights the complexity 

of PL and its different dimensions, suggesting that social and affective domains are more intricate than 

unidimensional concepts that rely on specific item structures and domain interactions. The variance analyses 

revealed that this construct is acceptable for both females and males. Rather than being separate entities, our 

acceptance of the fitting values for the higher-order models supports the hierarchical structure and interdependence 

of different affective and social concepts, consistent with seminal work by Margaret Whitehead (2010) and other 

studies (e.g., Gresham and Elliott, 2008; Harter, 2017). This observation indicates that these dimensions represent 

a higher-order latent construct, composed of secondary latent constructs linked to other concepts through a higher 

concept, such as self-efficacy and emotion management in the affective dimension. This is conceptually consistent 

with how many researchers have defined PL, as a unified and holistic concept that embodies multiple distinct, yet 

interconnected, domains (Dudley, 2018). This finding implied that the social and affective dimensions of PL may 

be complex concepts that need to be captured and measured with caution if we intend to fully understand their 

richness. The complexity of this structure highlights the need for researchers to carefully consider how to 

effectively capture the superior construction of the PL, which is composed of superior constructs that are, in turn, 

built upon specific domains. This issue adds additional elements for reflection in current debates around the issue 

of PL assessment (Chen et al., 2017). 

 Notwithstanding the significant values of the indices of fit in the correlated factors model that was tested, 

we also accepted the higher order model (Table 2) for epistemological reasons. In fact, the higher order model 

aligns more consistently with the philosophy of PL than the correlated-factors model. The monist philosophy 

underlying PL suggests that different domains are interdependent and interconnected through a superior construct, 

and this is precisely what the higher order model revealed. The weakness of factor loadings between the factors in 

the correlated model highlights the relevance of the hierarchical model, as it indicates that our factors are well 

separated, and each provides a distinctive measure. When combined, they seem to provide additional information 

on the dimensions of interest in PL. However, the fit indice values were relatively close to each other, indicating 

that further studies are needed to thoroughly investigate the differences between these models. The complexity of 

the PL construct is revealed in the findings of this study, and calls for further investigation, focusing with 

comprehensive consideration on the intertwined social, affective, cognitive and physical dimensions. The PL 

concept and the findings from this study seem to highlight the value of intersecting concepts and theoretical 

frameworks to capture each superior construct proposed to shape PL.  

 Evidence of the higher affective and social dimensions is even more interesting when coupled with the 

findings on external validity. Indeed, Boruta's models revealed an association between the two dimensions and 

most of the values for PA intensity, including the LMVPA representing sum of all PA intensities. Combined, 

domains of each dimension seem to impact the process of making PA a valued part of individuals’ lifestyle 
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(Whitehead, 2010). This evidence highlighted the affective and social importance of human behavior (Bandura, 

1977; Edwards et al., 2002; Ekkekakis et al., 2018), confirming the need to integrate these behavioural dimensions 

into a reflection on sustainable engagement in physical activity through the concept of PL (Cairney et al., 2019), 

involving further intervention programs. Increasing awareness of the structure and value of the social and affective 

dimensions of behavior provides a superior understanding that offers an interesting perspective to better explore 

the complex concept of PL. Further studies would then be relevant to analyze the importance of a true monistic 

view that does not separate the dimensions from each other but finds a way to bring them together by respecting 

interactions between dimensions, and also between domains. 

5.4. Psychometric properties of the tool 

 Our results indicated satisfactory psychometric properties (reliability, sensitivity, and validity) for the 

affective and social dimensions to be used by researchers and practitioners in a sample of emerging adults in France 

(Mage=19,95±0.65 years). These results provided further evidence on the analysis of relevant construct validations 

in PL within this study. 

 Sensitivity was first analyzed and accepted by ICCU/S and IIC/S analysis and then by using the values of 

relative standard deviation and Fergusson Delta. Based on the dimensions accepted in the internal validity analysis, 

internal consistency was tested and accepted through two indicators: Cronbach's alpha and McDonald's Omega. 

Both indicators showed that the consistency of the domains of each dimension was satisfactory. Reliability was 

also checked through stability analysis (test-retest). The ICC value indicated the great stability of the 

questionnaires within an interval of two to three weeks. The ICC values vary from one domain to another but 

remain acceptable. Moreover, the overall ICC for the affective and social dimensions are firmly acceptable. To 

our best knowledge, our study was the first to investigate PL construct stability over a two-to-three-week interval. 

 The invariance analyses suggested that all dimensions operated similarly for male and female respondents. 

The constructs appear to have the same structures for both sexes. Each item contributes to the latent factors 

similarly within the two gender groups. The differences in means within the latent construct reflect all differences 

in the shared variance of the items. Additionally, the sum of the specific variance (variance of the item not shared 

with the factor) and the error variance (measurement error) is similar across groups. 

 Finally, the different validity levels tested were also accepted. First, internal validity was checked using 

dimensional analysis (higher-order model). Second, criterion validity was accepted (PPLI, Gandrieau et al., 

2023b). A significant association was found between the affective dimension of the ELIP and its criterion 

(Affective dimension of the PPLI) and between the ELIP social dimension and its criterion (Social dimension of 

the PPLI). Third, external validity was also accepted. In agreement with the model proposed by Cairney et al. 

(2019) and the original philosophy on PL (Whitehead, 2010), affective and social dimensions were associated with 

PA levels. This association reinforces the already existing evidence on the link between PL and PA (e.g., Brown 

et al., 2020; Choi et al., 2018; Ma et al., 2020). It also underlines a level of validity of the ELIP tool (i.e., the 

affective and social questionnaire) to assess the affective and social dimensions of PL. 

5.5. Limits of the study 

 The present results highlighted the psychometric properties of the affective and social dimensions of the 

ELIP. However, additional testing is necessary to further validate the PL concept according to its underlying 

philosophy. To fully understand PL from a holistic perspective, the other dimensions of ELIP must undergo the 

same verification process and must be complemented with analysis of the whole set of dimensions as advised by 

the tool's advocates. As a result, this study cannot be considered a full validation of the PL tool or a full proof of 

concept, as it did not consider the interactions of the separate dimensions in the context of an active lifestyle. 

However, this study represents the first comprehensive attempt to validate the dimensions as specific entities in 

emerging adults and represents a crucial methodological step in understanding the interrelated elements (Mitchell, 

2009). Such research is crucial for investigating the full value of PL in promoting sustainable PA and developing 
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effective implementation strategies. It would be insightful to extend the present study by examining the evolution 

of PL over time through its various dimensions and domains, in a longitudinal tracking of PL across ages. 

6. Conclusion 

 Our results provided strong support for the reliability, sensitivity, and validity of the affective and social 

dimensions of the ELIP tool. The panel of experts (as described in Gandrieau et al., 2023a) appear to have 

developed a statistically robust measurement tool, and our empirical data have allowed us to refine it further. The 

19-item version of the affective dimension and the 16-item version of the social dimension represent valuable tools 

for assessing the level and profile of PL in these specific dimensions. In addition to validating these tools, this 

study also provides further evidence on the structure of PL and its relationship to PA, focusing on the social and 

affective dimensions. This study serves as a foundation for a more comprehensive and holistic approach to 

understanding PL by considering not only the interaction of dimensions, but also the interaction between domains. 
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PARTIE 5. Discussion générale 

 

 En vue de ses retombées positives sur la santé individuelle (Janssen & Leblanc, 2010) et la société dans son 

ensemble (ONU, 2015), la promotion de l’AP a émergé en tant qu'impératif mondial. Malgré la prise de conscience 

généralisée de cette problématique et les multiples initiatives lancées par divers acteurs et actrices (chapitre 1, 

section 2.1), accompagnées de stratégies d'intervention variées (chapitre1, section 2.2) et de multiples cadres 

théoriques mobilisés (chapitre 1, section 2.3), les taux d’AP n’augmentent pas à l'échelle mondiale (Guthold et al., 

2020). Face à cette situation, le concept de LP propose un cadre théorique ayant suscité un intérêt croissant au 

cours des deux dernières décennies, comme en témoigne l'augmentation du nombre de publications à ce sujet 

(Figure 3.) 

 Ses fondations philosophiques (Whitehead, 2010), étayées par des preuves empiriques naissantes 

prometteuses (e.g., Clark et al., 2022), suggèrent alors la nécessité d'un changement de paradigme dans les 

stratégies de promotion de l'AP. En effet, la LP met en avant l'idée que les approches promotionnelles de l'AP 

devraient inclure une éducation holistique et inclusive, englobant non seulement le développement des aspects 

physiques, mais également des dimensions affectives, sociales et cognitives (Keegan et al., 2019b). La LP, définie 

comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu’une personne 

possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l’AP tout au long de sa 

vie » (Whitehead, 2010), pourrait influencer de manière profonde et durable la relation qui se tisse entre les 

individus et l'AP. 

 Cependant, malgré les avancées récentes, de nombreux travaux sont encore à mener pour consolider la 

validité conceptuelle de la LP et pouvoir la considérer comme un déterminant majeur d’une AP durable. Les 

récentes preuves qui l'appuient demeurent limitées et certaines sont encore absentes, particulièrement lorsqu'il 

s'agit d'examiner le concept au sein de la population des adultes émergents en France. C'est dans ce cadre que ce 

travail de thèse a été mené, afin de mettre à l’épreuve le concept de LP durant une période de vie singulière : la 

période des adultes émergents, en France. 

 Nous avons fait l’hypothèse que le niveau de LP est étroitement lié au degré d'engagement dans l'AP chez 

les adultes émergents français.e.s. De plus, nous avons fait l’hypothèse que les preuves empiriques corroborent 

une structure complexe du concept, multidimensionnelle et hiérarchique, tel qu’elle est suggérée par les 

fondements philosophiques de la LP. Enfin, nous avons postulé qu’il était possible de capturer le concept de LP 

de manière valide, fiable et sensible. 

 Nos résultats étayent ces réflexions et permettent de structurer une discussion en deux parties. Dans un 

premier temps, nous proposons (i) une synthèse et analyse de chaque étude principale. Par la suite, nous aborderons 

trois questions essentielles : (ii) Faut-il laisser ‘l'effet de mode de la LP’ s'estomper ou chercher à exploiter 

pleinement son potentiel ? ; (iii) Évaluer LP : oser, hésiter ou abandonner ? ; et nous traiterons ensuite de la 

problématique (iv) « Passer d’un concept à une réalité de terrain : l’étape cruciale ».  Enfin, nous examinerons des 

pratiques professionnelles à travers le prisme de la LP.  
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Chapitre 11 : Synthèse et analyse critiques des études menées 

1. Étude 1 : Le niveau de la dimension cognitive chez les lycéen.ne.s français.es 

Référence complète de la publication : Gandrieau, J., Schnitzler, C., Derigny, T., Lléna, C., Mouton, A., & 

Potdevin, F. (2021). How Knowledge About Physical Activity Is Impacted By School Institution, Grade Level, 

and Gender Throughout High School Years in France? Journal of Teaching in Physical Education, 1-9. 

https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0092 

 

1.1. Analyse des résultats 

 Le constat de la carence d'AP dans la société (Guthold et al., 2020) a soulevé des interrogations concernant 

le niveau d'éducation à l'AP chez les élèves en fin de parcours scolaire. Alors que le concept de LP gagne en 

importance dans les discussions sur la promotion de l'AP, sa dimension cognitive semble souvent négligée dans 

les débats majeurs (Edwards et al., 2017). Soucieux d'examiner l'évolution de cette dimension peu étudiée durant 

la période de transition vers l'âge adulte, ce premier travail a scruté le niveau de la dimension cognitive chez les 

lycéen.n.es français.es. et l'influence de l'âge, du sexe et de l'orientation scolaire. 

 Dans cette perspective, un instrument de mesure a été élaboré en utilisant une analyse approfondie des 

programmes d’éducation physique français et en faisant appel à des expert.e.s. Des preuves de fiabilité ont été 

apportées pour cet outil, qui évalue cinq domaines de la dimension cognitive : les bénéfices de l'AP et les risques 

de l'inactivité physique, la culture sportive, les principes d'efficacité, les notions d'entraînement et les 

recommandations en matière d'AP. L'étude a impliqué 748 participants, recrutés de la classe de troisième à la 

terminale. Une analyse de variance (ANOVA à trois voies) a permis d'explorer les effets du sexe, de la classe et 

de la filière scolaire sur le niveau de maîtrise cognitive. Cette première investigation met en lumière le constat d'un 

niveau de maîtrise globalement faible, aussi bien dans les filières générales que professionnelles, et aussi bien chez 

les filles que chez les garçons. Ce résultat pointe du doigt le fait que l'éducation à l’AP en France ne semble pas 

être conforme à la vision holistique de la LP, puisqu'au moins une dimension (i.e., cognitive) semble être négligée.  

 L'impact de l'orientation scolaire sur le niveau de maîtrise cognitive a également été soulevé par nos 

résultats et corrobore d'autres recherches internationales (PISA). Des disparités semblent se creuser au sein du 

système éducatif français en ce qui concerne l'acquisition de ces connaissances. Les résultats révèlent que cette 

disparité entre les élèves de filières générales et professionnelles augmente de manière significative entre la classe 

de troisième et la classe terminale, suggérant ainsi que les expériences vécues au lycée exercent une influence sur 

cette variation de niveau entre les individus. Dans l'état actuel des choses, il semble que ces expériences ne 

permettent pas une augmentation significative des connaissances en matière d'AP au cours du cursus scolaire, en 

particulier au sein de la filière professionnelle. Ce constat est particulièrement inquiétant, d'autant plus que la 

population issue de la filière professionnelle est la plus vulnérable en matière d'AP (Hankonen et al., 2020) et 

qu'elle semble être la moins soutenue dans le développement de cette dimension.  

 Cette étude préliminaire jette ainsi les bases d'une réflexion plus vaste, qui nécessite maintenant d’être 

approfondie aux autres dimensions de la LP. Elle invite également à s'interroger sur les ‘bonnes pratiques’ qui 

pourraient favoriser le développement de la dimension cognitive, au même titre que les autres dimensions, malgré 

la diversité des publics concernés et les contraintes de terrain. 

1.2. Contextualisation 

 Élaborée et mise en œuvre dans un contexte exceptionnel en mars 2020 (i.e., confinement) et au début des 

réflexions doctorales, il est maintenant impératif d'entreprendre une analyse critique de ce travail scientifique à 

l’aune de la soutenance.  

https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0092
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 Tout d’abord, le contexte sociétal du confinement ne nous permettait pas d’envisager l’utilisation de tests 

de mesure de terrain nécessitant la mise en place d’un protocole en présentiel (e.g., le CAPL, Longmuir et al., 

2015). De plus, aucun test comprenant des mesures objectives n’était, de toute façon, disponible pour mesurer la 

LP de manière valide, fiable et suffisamment sensible pour des lycéen.ne.s en France. Effectivement, sur les trois 

batteries de tests alliant tests subjectifs et objectifs disponibles actuellement (i.e., septembre 2023) et 

potentiellement saisissable pour notre population cible, aucun n’était encore utilisable. Le CAPL-789 (Blanchard 

et al., 2020) et le CAEPL (Chen et al., 2020) étaient (et restent) en cours de construction, et les travaux du PPLA 

(Mota et al., 2021) n’étaient pas encore initiés. Un manque d’outils de mesures alliant tests objectifs et subjectifs 

étaient donc repérable dans la littérature. Dans le contexte exceptionnel de 2020, il fallait alors se tourner vers les 

questionnaires. Ce constat d’un manque d’outils pour mesurer la LP, pour différentes tranches d’âge, a d’ailleurs 

fait l’objet d’une communication lors du congrès de l’ARIS 2020 à Liège (Gandrieau et al. 2020), puis d’un 

chapitre d’ouvrage (Gandrieau et al. 2021). 

 Concernant les questionnaires de LP disponibles dans la littérature, seul le PPLI (Sum et al., 2016) pouvait 

être utilisable pour une collecte de données auprès de lycéen.ne.s. Il nécessitait tout de même une traduction 

française et un processus de validation conséquent pour lequel le contexte posait des contraintes lourdes (e.g., non 

accès à un niveau d’AP en contexte ordinaire). Aussi, si son aspect pragmatique semblait intéressant, le PPLI ne 

nous permettait pas d’examiner en détail un niveau précis de LP et de suivre son évolution. Le point fort de cet 

outil réside, en effet, dans la mesure d’un niveau global de LP, avec un temps de passation et un coût très réduits 

(5 minutes), mais ses limites concernent les précisions obtenues par son diagnostic (18 items pour la version initiale 

de Sum et al. [2016]).  

 Ainsi, contraint dans le choix d’outils de mesure, il nous a semblé pertinent de cibler, en détail, une unique 

dimension constitutive du niveau de LP telle que proposée dans différents modèles préexistants (Longmuir et al., 

2015, Keegan et al., 2019). Portés par une littérature récente soulignant son importance (Cale & Harris, 2018), 

notre choix s’est focalisé sur la dimension cognitive. Les ‘outils cognitifs’ semblaient d’autant plus cruciaux dans 

un contexte d'augmentation de la pratique physique non encadrée à domicile, due à la pandémie de COVID-19 

(i.e., fermeture des clubs et des associations sportives) et aux évolutions sociétales repérées (i.e., tendance des 

jeunes à privilégier le sport « sans contrainte », Muller, 2018). La littérature exposait, d’ailleurs, le constat d’une 

faible maîtrise chez une large gamme de populations (e.g., Yona et al., 2019) et il était important d’éclairer l’état 

en France. 

1.3. Nouveau regard sur l’étude 

 Le choix de ne considérer qu’une unique dimension de la LP (i.e., dimension cognitive, effectué en 2019-

2020) est aujourd’hui critiquable du point de vue de la définition du concept. Il est effectivement maintenant 

largement répandu qu’une approche analytique, centrée exclusivement sur une seule dimension, ne peut être 

considérée comme une approche conforme au concept de LP. Même si les publications tendaient à souligner cette 

importance, il semblait, à l’heure de l’initiation de ce travail, plus acceptable d’opter pour une vision analytique 

de la LP. 

 Les récents travaux de Carl et al. (2023) exposent d’ailleurs que les réflexions holistiques sont plus récentes 

que les réflexions analytiques et tendent à devenir dominantes sur les cinq dernières années. Ainsi, depuis ce choix, 

nous avons, nous aussi, évolué dans la prise en considération de ce pilier philosophique. Nous considérons 

aujourd’hui que l’aspect holistique est une caractéristique indispensable dans la définition de la LP : 

« Par ailleurs, Carl et al. (2022) exposent que les approches non holistiques de la LP sont statistiquement plus 

anciennes que les approches considérant la LP à travers une diversité de dimensions. Ainsi, compte tenu de la 

multiplication des études empiriques et des articles de position soutenant la nature holistique et 

multidimensionnelle de la LP (e.g., Cairney et al., 2019; Dudley, 2018), nous ne considérons pas, ici, qu’une 

approche évaluative exclusivement basée sur une seule dimension (e.g., physique) correspond au concept de LP. » 

(Chapitre 3). 
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 Il est donc important de rappeler que cette étude n’a pas saisi la question de l’analyse de la LP, mais 

uniquement de sa dimension cognitive.  

 Cependant, même si se focaliser exclusivement sur l'une des dimensions du concept sans la saisir dans son 

ensemble à travers une approche holistique peut être préjudiciable, nous sommes persuadés qu'il peut être 

enrichissant, dans un premier temps, de se consacrer à l'analyse approfondie d'une dimension particulière (sans 

pour autant prétendre couvrir l'intégralité de la LP). D'un point de vue philosophique, cette approche serait 

effectivement acceptable, car le monisme ne nie pas l'existence de structures spécialisées au sein d'un système 

complexe. Il remet plutôt en question le réductionnisme, qui considère que l'ensemble est la somme des parties 

indépendantes. Ainsi, il peut être judicieux d'entreprendre une analyse approfondie de l'évolution d'une dimension 

particulière, telle que la dimension cognitive, au cours du parcours scolaire. Cette démarche permettrait de détecter 

des tendances évolutives dans le processus dynamique d’une dimension. 

 Aussi, comprendre et présenter la dimension cognitive de la LP, à travers un questionnaire restreint aux 

connaissances d’AP (e.g., culture, entraînement) est un choix qui peut également paraître réducteur, voire limité 

aujourd’hui. Les réflexions récentes (e.g., Barnett et al., 2021) invitent à penser la dimension cognitive d’un point 

de vue plus global, moins centré exclusivement sur des connaissances factuelles (e.g., raisonnement). Cette prise 

de position était en accord avec l’outil dominant de la période (le questionnaire cognitif du CAPL [Longmuir et 

al., 2015]), mais cette position conceptuelle semble être devenue minoritaire sur cinq dernières années. Pour autant, 

comprendre cette dimension cognitive en lien avec les programmes d’éducation physique, comme nous l’avons 

fait, était pertinent pour comprendre l’impact du cursus scolaire sur le développement des élèves. 

 Enfin, malgré nos efforts visant à garantir un niveau de fidélité et de validité satisfaisant pour l'outil utilisé 

lors de cette première étude, il subsiste le besoin de fournir des preuves supplémentaires afin de consolider la 

robustesse des données récoltées, notamment en termes de validité, de fidélité et de sensibilité. Ce travail complète, 

tout de même, une offre rare de questionnaires de connaissances vis-à-vis de l’AP à niveaux de validité et de 

fidélité vérifiés. 

1.4. Les pas en avant permis par cette étape 

 Malgré les limites de cette prise de position vis-à-vis de l’ancrage holistique de la LP, les résultats de cette 

étude permettent de souligner des éléments forts, utiles pour interroger le concept de LP chez les adultes émergents 

en France.  

 Cette prise de position a alors permis d’exposer que la dimension cognitive est rarement, voire pas du tout, 

développée au cours de la scolarité en France (entre la classe de 3ème et la classe de Terminale). A notre 

connaissance, c’est la première et seule étude menée sur le sujet. Des disparités de développement sont mises en 

évidence en fonction de la filière scolaire vécue. Les expériences vécues lors des dernières années scolaires 

semblent alors influencer le niveau cognitif de LP. Ces résultats interrogent quant à la capacité de la discipline 

scolaire « Education Physique » à favoriser le développement holistique de tous les élèves. Ce résultat nous a 

amené a initié des réflexions sur les processus de développement de la LP, à la fois dans le monde scolaire et extra-

scolaire (Nezondet et al., 2023, Annexe D, Legrand et al., 2022). 

 Ce travail a su saisir l’analyse d’une dimension sous-étudiée dans le corpus de littérature. Il était crucial de 

palier à ce manque afin de pouvoir développer les réflexions holistiques sous-tendue par le concept de LP. 

Néanmoins, nous avons mesuré la difficulté à construire un ensemble d’items exhaustifs relatifs à une dimension 

d’un concept protéiforme, d’autant plus que la littérature n’offrait que très peu d’outils inspirants sur la dimension 

en question. Nous nous sommes donc confronté à la difficulté de construire un outil de mesure qui fasse consensus 

parmi les expert.e.s du concept et des réflexions émergentes. Cette difficulté nous a conduit dans les études 

suivantes à mobiliser des d'expert.e.s lorsqu’il nous a fallu, plus tard, construire un outil performant de mesure de 

la LP (méthode de Delphe, étude 3). 
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 Enfin, cette première étape nous a également permis de débuter nos réflexions sur les méthodologies de 

validation d’outils de mesure. Prenant consciences des limites du niveau de validation des outils mobilisés dans 

un grand nombre d’études en sciences de l’AP et du sport (Gunnell et al., 2014, Zhu, 2012), nous avons élevés nos 

exigences en termes de processus de validation depuis cette étude. Des analyses statistiques auraient par exemple 

permis de confirmer (ou non) la structure dimensionnelle proposée. Un modèle d'ordre hiérarchique aurait pu être 

testé pour garantir la validité interne de l'outil face à une structure complexe induite par les fondements 

philosophiques de la LP. Le modèle d'ordre hiérarchique est un modèle bidimensionnel avec certaines singularités 

qui semblent correspondre à la philosophie moniste et à la nature complexe de la LP. Les items ne sont pas 

directement liés à un trait latent principal commun ; seuls les sous-traits sont liés au trait commun par une relation 

hiérarchique. Ce modèle permettrait d’affirmer que ‘l'ensemble est plus grand que la somme de ses parties’, en 

d'autres termes, qu'une structure supérieure englobe la juxtaposition de différents domaines, regroupant eux-

mêmes des items. Nous avons opté pour ce choix pour les études suivantes (étude 2 et 4).   

 

2. Étude 2 : Validation française de l’instrument de mesure PPLI 

Référence complète de la publication : Gandrieau, J., Dieu, O., Potdevin, F., Derigny, T., & Schnitzler, C. 

(2023). Measuring physical literacy for an evidence-based approach: Validation of the French perceived 

physical literacy instrument for emerging adults. Journal of Exercise Science & Fitness. 

https://doi.org/10.1016/j.jesf.2023.06.001 

2.1. Contextualisation et continuité avec l’étude précédente 

 Le concept de LP gagnait en notoriété au sein de la littérature concernant la promotion de l'AP (Bailey, 

2020), et il devenait de plus en plus essentiel de reconnaître sa nature holistique pour le comprendre pleinement 

(Chen, 2020). Un premier modèle conceptuel positionnait la LP en tant que déterminant de l'AP (Cairney, et al., 

2019), et les premières preuves empiriques commençaient à le soutenir (Clark et al., 2022). Cependant, la situation 

scientifique ne nous permettait pas encore de considérer la LP comme un déterminant robuste de l'AP car des 

preuves supplémentaires restaient encore à rassembler (Dudley et al., 2017). En France, par exemple, aucune 

preuve n’était encore apportée. Avant de s’engager pleinement dans une approche centrée sur la LP, il était alors 

nécessaire d’analyser des premières preuves du concept. 

 Pour cela, nous devions dépasser la vision réductrice de l’étude 1 et tenter de capturer un niveau holistique 

de LP. Néanmoins, à la vue du contexte de post-confinement, il nous était encore impossible d’assurer une collecte 

de données en présentiel pour des adultes émergents recruté.e.s à l’université (e.g., les cours d’étudiant.e.s étaient 

régulièrement passés en distanciel). L’usage d’un questionnaire permettait de limiter les contraintes de ce contexte 

lié au COVID-19. Néanmoins, soucieux de privilégier un regard holistique sur la LP, nous avons fait le choix 

d’opter pour un questionnaire multidimensionnel. Le PPLI (Sum et al., 2016) était le plus utilisé dans la littérature 

associant AP et LP (e.g., Ma et al., 2020). Aussi, seul le PPLI était initialement construit pour une population cible 

comprenant des adultes émergeants. Ainsi, au lancement de la construction du protocole (fin 2020), aucun autre 

outil ne possédait le niveau de preuves du PPLI et son niveau d’acceptation par le milieu scientifique (analysé à 

travers le nombre d’articles publiés). Son aspect pragmatique était intéressant afin d’apporter les premières preuves 

du concept dans le contexte français chez des adultes émergents. Le but de cette deuxième étude était donc 

d’analyser les toutes premières preuves internes et externes du concept de LP sur une population française, en 

particulier chez les adultes émergents, et d’apporter les preuves de validité et de fidélité de l’outil utilisé dans une 

nouvelle version traduite. 

2.2. Résumé des résultats 

 La validité interne et la fidélité de l'outil PPLI ont été établies. La validité interne a été éprouvé au travers 

d’une analyse exploratoire et d’une analyse confirmatoire. La fidélité de l’outil a été testé par une analyse de sa 

https://doi.org/10.1016/j.jesf.2023.06.001


 

 159 

stabilité ainsi que de sa consistance interne. Cette recherche a mis en lumière le tout premier outil, à fort intérêt 

pragmatique, de mesure de la LP valide et fiable pour des adultes émergents en France.  Ce questionnaire, composé 

de huit items, évalue la LP selon quatre dimensions : cognitive, physique, sociale et affective, et ouvre ainsi la voie 

à l’étude empirique du concept en France. 

 Aussi, le lien entre la LP et l'AP a été examiné en mettant en relation les scores obtenues par dimension at 

la quantité d’AP auto-rapportée par les participants (IPAQ). Cette étude apporte alors, pour la première fois, une 

mise en relation entre la LP et l'AP et des preuves de construit chez les adultes émergents. Le concept de LP semble 

alors être prometteur sur le territoire français pour éclairer l’AP lors de cette transition de vie singulière. 

2.3. Nouveau regard sur l’étude 

 Le protocole élaboré à la fin de 2020 et ses résultats peuvent maintenant être discutés à la lumière de notre 

perspective actuelle en cette phase finale de la thèse. 

 Bien que nous puissions identifier des limites conceptuelles de l'outil, telles que le scoring additionnel, et 

des limites de sa précision statistique, liées par exemple au faible nombre d'items, nous estimons aujourd'hui que 

l'adoption du PPLI et sa validation étaient des choix judicieux à la lumière de l'examen approfondi de la littérature 

et de son évolution depuis 2020. 

 La version française et réduite du PPLI, a permis de compléter l’offre des outils disponibles pour mesurer 

la LP. Cet outil a l’avantage de permettre une analyse rapide et peu couteuse de la LP d’un grand nombre de 

personnes à la fois. Si l’utilisation d’un test dépend des preuves psychométriques apportées par la littérature (i.e., 

validité, fidélité, sensibilité), la pertinence de ce choix dépend également du contexte d’utilisation (e.g., temps, 

matériel, ressources humaines). Le PPLI, dans sa version française, offre cette possibilité de mesure pragmatique 

d’un niveau de LP tout en apportant des preuves conséquentes quant à sa validité et sa fidélité pour le public des 

adultes émergents en France. 

 Bien que sa forme extrêmement concise, composée de seulement huit items (soit deux par dimension), 

puisse séduire les praticien.ne.s, elle peut interroger les scientifiques. En effet, avec seulement deux items par 

dimension, l'outil ne se conforme pas à certaines recommandations préconisant un minimum de trois items par 

facteur, ce qui pourrait, a priori, compromettre sa fidélité (e.g., DeVellis & Thorpe, 2022). Pour autant, dans notre 

cas, le faible nombre d’items ne semble pas être préjudiciable aux indicateurs de fidélité de l'outil, considérée 

comme un élément crucial d'un instrument de mesure (Polit, 2014). De plus, certaines études suggèrent qu'il peut 

être acceptable d'utiliser des outils avec moins de trois items (Proctor et al., 2021; Wanous et al., 1997). Ainsi, le 

PPLI offre un outil intéressant pour les actrices et acteurs ambitieux de capturer rapidement et de manière peu 

contraignante un niveau de LP multidimensionnel pour une large population. 

 Afin de compléter cette offre, il reste néanmoins nécessaire de s’assurer qu’un outil permettant de capturer 

la LP avec davantage de détails soit également présent au sein de la littérature scientifique. C’est pourquoi, nous 

nous sommes ensuite engagés dans la construction d’un outil plus complet (étude 3), comprenant d’autres 

avantages, mais également d’autres inconvénients. Dans cet objectif, il nous semblait nécessaire de considérer les 

nouveaux travaux et les nouvelles conceptions que ne prenait pas en considération le PPLI en 2016 (e.g., Keegan 

et al., 2019). 

 Le PPLI reste néanmoins limité dans sa prise en considération des philosophies du concept. Son usage du 

mot « sport », par exemple, peut être critiquable d’un point de vue existentialisme si nous considérons que le mot 

« sport » exclut un certain nombre d’individu et de pratiques physiques. Néanmoins, cet apriori n’est pas appuyé 

par la littérature. C’est pourquoi nous avons saisi la question à travers une méthode de Delphe puis par les entretiens 

cognitifs dans la publication suivante (étude 3). Également, l’usage du score par addition proposé par les auteurs 

du PPLI (Sum et al., 2016), et partagé par l’ensemble des versions traduites (e.g., Liu et al., 2022), est limité dans 

la prise en compte du pilier moniste de la LP (Chen et al., 2020). Néanmoins, aucune piste n’avait été saisie par la 
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littérature en 2021 et reste encore, aujourd’hui, un défi hautement complexe dépassant les compétences 

mathématiques de notre équipe de recherche et de nos partenaires internationaux. Cette perspective cruciale, doit 

être une étape indispensable dans les futurs travaux de recherche, mais pour l’heure, elle échappe à toutes les 

équipes de recherche autour du monde. 

 La méthodologie mise en œuvre a mené à une segmentation des quatre dimensions du PPLI. En effet, nous 

avons évalué la force de la relation entre chacune des dimensions prises de manière indépendante et l'AP, ainsi 

qu’avec un score global. Bien que ce choix puisse être débattu du point de vue du monisme, nous avons déjà 

souligné dans le chapitre précédent que l'adhésion à une perspective moniste n'implique pas nécessairement le rejet 

de l'existence de structures spécialisées au sein d'un système complexe. Ce choix était intéressant afin de comparer 

le poids de chaque dimension dans l’explication de l’engagement dans l’AP. L'étude met en lumière l'association 

entre le niveau de LP et l’AP, soulignant particulièrement l'importance des aspects affectifs et sociaux de la LP 

pour la population étudiée. 

 Bien que les résultats de l'étude établissant un lien entre la LP et l’AP soutiennent le concept, une réflexion 

approfondie nous a conduit à considérer qu'ils ne sont pas suffisants. Tout d'abord, il est impératif de confronter 

cette association à une mesure plus objective de l'AP. Le chapitre 5 de ce travail expose les limites de l'utilisation 

de questionnaires pour mesurer l'AP. Cette première limite nous a alors poussés, malgré les contraintes 

pragmatiques élevées, à évaluer le niveau d'AP à l'aide d'accéléromètres (GT3X) dans la poursuite de cette thèse. 

Aussi, il est nécessaire de ne pas considérer cette preuve externe du concept comme suffisante puisque nous avons 

défini le concept de LP comme un processus visant à la promotion d’un engagement durable dans l’AP. Nous 

annoncions alors, dès la publication de cet article, que le processus de preuves du concept devait maintenant saisir 

la question de la durabilité de cette association. Une étude longitudinale sur le suivi de l’AP des participants 

s’avérera nécessaire pour apporter une validité prédictive au concept étudié. 

2.4. Les pas en avant permis par cette étape 

 En dépit des limites identifiées, cette étape de la thèse s'est avérée cruciale pour la progression de nos 

réflexions.  

 Tout d'abord, elle a permis d'apporter les premières preuves du concept en contexte français, complétant 

ainsi la littérature émergente principalement issue d'Asie et d'Outre-Atlantique. Il semblait donc pertinent de 

poursuivre notre démarche scientifique en mobilisant le concept de LP. Ces résultats ont constitué le soutien 

empirique nécessaire à notre décision. 

 Cet article scientifique a également contribué à solidifier nos premières compétences dans la validation 

d'outils. D’ailleurs, ce travail se distingue par le fait d’être l'un des rares à adopter des méthodologies statistiques 

en accord avec les fondements épistémologiques du concept étudié, notamment en faisant appel à l'Omega 

Hiérarchique et au modèle de Boruta. Depuis lors, animés par l'ambition de perfectionner constamment la 

robustesse des outils utilisés, nous avons fait évoluer la méthodologie de validation mise en œuvre. 

 Enfin, sur le plan conceptuel, ce travail a enrichi notre compréhension de la philosophie moniste. Ici, la 

dimension affective et sociale semble jouer un rôle prédominant dans l'explication de l’AP des adultes émergents 

français.e.s. Cette subdivision de la LP en quatre dimensions et cette hiérarchisation des dimensions semblent 

opposées à l’approche moniste du concept et remet ainsi en question les affirmations de Whitehead (2010). 

Effectivement, elle affirmait un poids équivalent de toutes les dimensions tout au long du processus de 

développement, et les résultats dévoilés ici s’y opposent. Pour autant, plus que d’attaquer les fondements monistes 

du concept, ces résultats offrent des données empiriques pour faire évoluer cette conception. Grâce à ce travail, 

nous pensons aujourd’hui que l'équilibre des dimensions recommandée par l'approche moniste ne doit pas être 

interprétée comme une interdiction de comparer le poids des dimensions entre elles à court terme, mais plutôt 

comme une exigence visant à accroître la probabilité d'un engagement durable à long terme. Si la dimension 

cognitive ne montre pas une forte association avec l’AP chez les adultes émergents, mais que nous postulons son 
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rôle crucial ultérieur, un développement équilibré permettrait d’envisager une AP durable chez les adultes 

émergents dans leur vie future. 

 Ainsi, ce travail a profondément marqué notre compréhension de la LP et nous a conduit à être convaincus 

de l'importance de l’analyse de chaque dimension de manière indépendante pour pouvoir appréhender, dans un 

second temps, la LP dans sa globalité plus complexe. 

3. Etude 3 : Conception de l’outil de mesure ELIP : entre exigences philosophiques et 

empiriques 

Référence complète de la publication : Gandrieau, J., Schnitzler, C., Cairney, J., Keegan, R., Roberts, W. 

M., Barnett, L. M., Bentsen, P., Dudley, D. A., Raymond Sum, K. W., Venetsanou, F., Button, C., Turcotte, S., 

Berrigan, F., Cloes, M., Rudd, J. R., Riga, V., Mouton, A., Vašíčková, J., Blanchard, J., … Potdevin, F. (2023). 

Development of ELIP to Assess Physical Literacy for Emerging Adults: A Methodological and Epistemological 

Challenge. Research Quarterly for Exercise and Sport, 1‑14. https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2125927 

3.1. Contextualisation et continuité avec l’étude précédente 

 En plus d’apporter les premières preuves du concept de LP en France, l’étude précédente (étude 2) exposait 

également le premier outil validé de mesure de la LP en contexte français et pour des adultes émergents. Construit 

en 8 items justifiés par des indicateurs robustes de validité et de fidélité, le PPLI offrait un outil intéressant pour 

évaluer la LP de manière holistique, couvrant quatre dimensions, et ce, de manière rapide et économique (moins 

de 5 minutes). Néanmoins, si cet outil pragmatique était indispensable aux ambitions éducatives et/ou scientifiques 

des actrices et acteurs de l’AP, il était également nécessaire de pouvoir leurs offrir un outil plus complet et précis, 

et par conséquent plus complexe à organiser. Le choix de l’outil, et donc, du degré de précision de mesure, dépend 

du contexte et de l’objectif visé. 

 En 2021, aucun outil permettant une analyse fine de la LP ne semblait faire consensus et un manque 

spécifique était particulièrement repérable pour la population des adultes émergents. Les outils les plus 

couramment utilisés, tels que le CAPL, étaient vivement critiqués, que ce soit dans la littérature publiée (Robinson 

& Randall, 2017) ou parmi les expert.e.s et la littérature grise (ce qui a notamment conduit à des publication [e.g., 

Dudley & Cairney, 2022]).  

 Par ailleurs, l'utilisation de tests préexistants, en plus de présenter des difficultés dans la prise en compte de 

la nature même de la PL (e.g., les fondements philosophiques), supposait que l'outil conviendrait au public des 

adultes émergents, ce que nous ne soutient pas la littérature pour différentes raisons. La conception que nous avons 

adoptée de la LP suppose l'existence de jalons ('milestones') qui servent de points de référence pour évaluer le 

développement de la LP. Chaque jalon possède ses propres caractéristiques, et les adultes émergents se distinguent 

à la fois des enfants et des personnes âgées. La manière dont les adultes émergents s'impliquent dans les AP diffère, 

effectivement, de celle des enfants, des adolescents et des personnes âgées (Muller, 2018). De plus, il est suggéré 

que les processus d'engagement dans les AP dépendent de l'âge (Bauman et al., 2012). Ainsi, la conceptualisation 

de la LP pour les adultes émergents pourrait différer de celle des enfants ou d'autres groupes d'âge (Alipour 

Anbarani et al., 2022; Jones et al., 2018). Les dimensions, les domaines et la complexité des items/tâches de l'outil 

doivent refléter cette spécificité liée à la population cible. La mission de sélection parmi les nombreux tests 

préexistants devenait donc une tâche impossible en raison de la diversité des perspectives sur la LP, ainsi que des 

limites conceptuelles et de validité des outils disponibles. 

 Par conséquent, il semblait important de développer un nouvel outil fondé sur un consensus d'expert·e·s en 

LP. Un nouvel outil était d’ailleurs crucial à l’heure d’une prolifération de nouvelles réflexions sur la LP et les 

fondements d’un engagement durable dans l’AP qui n’étaient pas pris en considération dans les outils préexistants 

(e.g., Hulteen et al., 2018; Rudd et al., 2020). La décision de construire un outil a été prise avant la multiplication 

de nouvelles publications présentant des outils de mesure de la LP, démontrant l’importance que prenait cet enjeu 

https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2125927
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à cette période. Une méthode de Delphe a alors été mise en œuvre avec un panel de 30 expert.e.s internationaux 

de la LP. 

3.2. Résumé des résultats 

Cette méthode de consensus a conduit à la création d’un outil de mesure de la LP pour des adultes émergents 

français.e.s et européen.ne.s  (l’ELIP), construit autour de quatre dimensions (i.e., sociale, physique, affective et 

cognitive), englobant notamment des domaines novateurs dans la littérature comme la « créativité motrice ». 

L’utilisation d’entretiens cognitifs a permis d’améliorer la validité de l’outil en l’adaptant aux particularités du 

public visé. 

Plus précisément, la dimension cognitive de l'ELIP (22 items) se concentre sur les connaissances individuelles 

et les ressources cognitives. L'originalité des résultats collectés réside dans la combinaison de l'évaluation par 

échelles de Likert et d'un test de connaissances factuelles. Dans ce contexte, la dimension cognitive va au-delà du 

simple ‘savoir factuel en matière d'AP’, en se préoccupant également de son application et de la prise de conscience 

personnelle à travers une auto-évaluation. L'importance de cette dimension a déjà été préconisée par des travaux 

antérieurs (Cairney et al., 2019 ; Cale & Harris, 2018) et est essentielle à prendre en compte pour les adolescents 

émergents, d'autant plus qu'elle est mal ou pas du tout soutenue à l'école, du moins en France (Gandrieau et al., 

2021, étude 1).  

La dimension physique de l’ELIP est construite autour de quatre tests : trois tests de mesure de compétence 

objective (test de compétences motrices terrestres, de créativité motrice, et de compétences de conduite d’engins) 

et d’un test subjectif (compétences aquatiques). L'ELIP innove en excluant explicitement la dimension de la 

condition physique. Les experts ont rejeté cette dimension, la considérant comme particulièrement sujette à des 

comparaisons normatives et non essentielle pour une éducation à l’AP durable (Rowland, 1995). Cette approche 

distingue clairement l'ELIP d'autres outils mettant l'accent sur la condition physique (e.g., CAPL ; PFL, Young et 

al., 2021), et s'aligne sur certaines critiques des outils existants (Robinson & Randall, 2017). Par ses choix, le panel 

d'expert.e.s a axé ses attentes sur la maîtrise corporelle plutôt que sur les ressources physiologiques. Cette 

orientation semble justifiée par le lien avec le terme générique « littératie », défini comme la capacité d'interagir 

efficacement avec l'environnement en fonction de nos propres capacités. Les expert.e.s proposent une approche 

novatrice pour considérer les tests moteurs d'un outil d'évaluation de la LP. En effet, le test Star Challenge se 

distingue des HMF (Gallahue et al., 2012) en mobilisant des compétences motrices plus étendues dans des 

environnements complexes et ouverts (e.g., contrôler les mouvements du corps dans un environnement ou la prise 

de décision est essentielle). Les participants doivent exécuter des habiletés motrices (sauter, ramper, courir, 

attraper, etc.) et mobiliser simultanément leurs capacités motrices pour effectuer des choix appropriés (stabilité, 

vitesse) dans des environnements qui mettent à l'épreuve leur analyse de l’environnement physique. Enfin, l'ELIP 

analyse un domaine unique liée à la créativité motrice. Cette dimension n'était jusqu'à présent proposée dans aucun 

autre test de LP, bien que ses fondements philosophiques insistent sur la capacité des personnes physiquement 

lettrées à réinventer leur AP à chaque étape de leur vie. Enfin, l'originalité de la dimension physique se retrouve 

également dans l'inclusion des compétences de conduite d’engins et de compétences aquatiques, déjà mises en 

avant par l'approche australienne (Barnett et al., 2020 ; Keegan et al., 2019), mais non intégrées au sein de batterie 

de tests. Ce choix est, sans aucun doute, le résultat de la prise en compte du paysage culturel de l’AP français et 

européen (Gandrieau et al., 2023, étude 3), dans lesquels ces activités sont culturellement ancrées. 

 Concernant la dimension affective, l'ELIP (35 items) propose de considérer trois angles différents qui la 

distingue des propositions passées (e.g., CAPL) : l'affect envers l’AP (i.e., plaisir, bien-être) ; l'affect dans le 

contexte de l’AP (i.e., confiance, estime de soi) ; la gestion de l'affect dans le contexte de l’AP (i.e., gestion des 

émotions). L'ELIP est l'un des seuls outils existants qui met l'accent sur la gestion des émotions dans le contexte 

de l’AP et ouvre ainsi la voie à de nouvelles compréhensions de la structure du concept (voir également le PL-C 

Quest, Barnett et al., 2021). 
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 Enfin, l’ELIP est l’un des rares outils d'évaluation de la LP à prendre en compte la dimension sociale (voir 

également Barnett et al., 2020 ; Lodewyk, 2019 ; Mota et al., 2021). Cet accent mis sur la dimension sociale 

s'éloigne de la définition bien connue de Whitehead et est probablement une conséquence des nouvelles approches 

de la LP, notamment les approches australiennes et européennes (Keegan et al., 2019 ; Physical Literacy For Life, 

2021), ainsi que de la spécificité de la population cible (Lu & Steele, 2014 ; Van der Horst et al., 2007). 

 L'ELIP, tel qu'il est conçu, présente l'avantage de pouvoir saisir le concept pour des études empiriques et 

des réflexions pédagogiques tout en maintenant des liens avec les piliers philosophiques de la LP. Il est toutefois 

essentiel de poursuivre le processus de validation et d'informer les utilisateurs que cette mesure de la LP sera 

exhaustive et précise, mais implique des contraintes pragmatiques à considérer. Néanmoins, sa mise en œuvre 

semble moins exigeante en termes de temps et d'efforts que les batteries de tests précédentes (nécessite d’une 

séance de deux heures pour une classe avec minimum 4 évaluateurs), telles que le CAPL, et elle semble encore 

pourvoir être perfectionnée en poursuivant le processus scientifique rigoureux débuté. 

3.3. Nouveau regard sur l’étude et les pas en avant permis par cette étape  

 En l’état, il demeure difficile de prendre du recul sur cette première étape de la construction de l’ELIP, 

étant donné qu'elle a été annoncée comme le commencement d'un processus complexe et étendu de validation. 

Cette première avancée était ambitieuse par l'utilisation de la méthode de Delphe et des entretiens cognitifs. Les 

outils, construits sur ce double processus sont rares dans la littérature. Il nous a semblé essentiel d’impliquer un 

large panel d'expert·e·s pour création d'un outil de mesure d’un concept aussi polymorphe et débattu. Aussi, nous 

avions considéré que le point de vue du public cible (i.e., les adultes émergents) était nécessaire dès les premières 

phases de la validation de l’outil. Ce travail nous a donc permis d’ancrer dans notre ‘ADN scientifique’, une attente 

particulièrement exigeante pour les processus de validation des outils. 

 Aujourd'hui, nous adoptons une approche plus critique à l'égard des articles et des projets de recherche qui 

présentent ou utilisent des outils sans détailler explicitement leur processus de construction. Les entretiens 

cognitifs ont révélé que même un item conçu par une équipe de 30 chercheur·e·s peut ne pas atteindre son objectif 

une fois exposé au public cible. L’importance de saisir le point de vue de la population cible est d’autant plus 

crucial dans l’évaluation d’un concept basé sur une perspective phénoménologique. Ainsi, la considération de la 

population visée pour les mesures apparaît désormais comme un élément essentiel dans toute tentative de création 

d'un outil. Bien que l'évaluation d'un concept comporte toujours une part d'incertitude, l'adoption de ces 

méthodologies nous semble indispensable pour justifier la légitimité d'un tel instrument. 

 Cependant, malgré la nécessité de ces méthodologies, il demeure crucial de conserver un recul critique à 

leur égard. En particulier, l'emploi de la méthode de Delphe, fondée sur des consensus, repose largement sur la 

confiance en l'expertise du panel recruté. Malgré nos précautions, les remarques précédentes soulèvent la question 

de la dépendance du produit final par rapport aux expert·e·s et à leur conception au moment « t ». En effet, il est 

pertinent de considérer les expert.e.s en tant qu'actrices et acteurs, conformément à la perspective de Crozier et 

Friedberg (1977), qui définissent un acteur comme étant « autonome, capable de calcul et de manipulation, apte 

non seulement à s'adapter, mais aussi à innover en fonction des circonstances et des réactions de ses partenaires » 

et de ses opposants. Ainsi, malgré toutes les précautions prises, il est essentiel de garder à l'esprit que l'ELIP résulte 

d’un consensus capturé, à un moment précis, d’un échantillon d'actrices et d’acteurs de la LP. Comment, dans cette 

condition, conserver le potentiel d’innovation ? Nous sommes convaincus de l'idée que l'innovation émerge 

souvent de l'élan créatif d'individus visionnaires portant des idées totalement nouvelles et disruptives vis-à-vis 

d’une norme acceptée. L’utilisation de consensus pourrait freiner l’émergence de ces idées novatrices. Sur ce 

dernier point, nous estimons que notre démarche a tout de même permis de proposer des innovations. Lors de la 

passation des rounds, tel que définis dans la méthode de Delphe, nous avons proposé la créativité motrice lors du 

premier round. Cette proposition a été suivie par l’ensemble du panel et a évolué de manière innovante grâces aux 

propositions dans les questions ouvertes.  
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 Cette étape est un donc un pas nécessaire mais non suffisant dans la construction et la validation d’un outil 

crucial pour combler les lacunes de la littérature (Figure 9). En effet, comme la littérature sur les outils de mesure 

l’expose, notamment dans les domaines de la LP et de l'AP, le chemin vers la construction d'un outil d’évaluation 

est long et sinueux ; et comporte différentes étapes ultérieures à la construction de sa structure (e.g., analyse de sa 

fidélité inter-juges). Aussi, ce processus complexe mène souvent à la production de plusieurs versions d'un même 

outil, prenant en considération aussi bien les apports d’analyses statistiques que conceptuelles (e.g., CAPL-2). Il 

s'agit donc ici de la première étape d’une première version d'un outil, qui nécessite d’être saisie par des recherches 

futures. Rappelons néanmoins que cette étape n’est pas systématiquement saisie en science du sport et de l’AP 

(Gunnell et al., 2014; Zhu, 2012), malgré son importance. La figure 9 ci-dessous contextualise la position actuelle 

de l’outil sur son ‘chemin de construction et de validation’, représentant les différentes étapes à mener pour 

‘finaliser’ ce travail.  

 Cette étape a également suscité une prise de conscience quant à l'association complexe entre un outil précis 

de mesure et son utilisation dans la pratique quotidienne. Si la version française du PPLI (Gandrieau et al., 2023, 

étude 2) offre un outil ‘rapide mais à précision limitée’, l'ELIP constitue une base robuste pour proposer 

ultérieurement un outil plus ambitieux mais plus complexe. Une étape future consistera donc à poursuivre le 

processus de validation en interrogeant l’intégration de l'ELIP dans le quotidien des actrices et acteurs de l'AP 

(Figure 9).  

 

Figure 9. Chemin de validation et d'implémentation de l'ELIP (étude 3) 
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4. Etude 4 : Focus sur les dimensions sociales et affectives de la LP évaluée par l’ELIP 

Référence complète de la publication (soumis) : Gandrieau, J., Schnitzler, C., Blanck, S., Marot, G., 

Mekkaoui, L., Derigny, T., Maiano, C., & Potdevin, F. Converging concepts in exploring affective and social 

dimensions of Physical Literacy in emerging adults. Measurement in Physical Education and Exercise Science. 

Soumis. 

4.1.  Contextualisation et continuité avec l’étude précédente 

 

 Les méthodologies mises en œuvre lors de l'étude précédente ont conduit à la création d'un instrument de 

mesure doté d'une validité de face et de contenus vérifiée. Ainsi, il devenait possible de mesurer la LP des adultes 

émergents français.e.s à l'aide d'un outil ancré dans la philosophie de la LP. Cependant, à ce stade, l'outil ne 

présentait ni les caractéristiques éprouvées d'un instrument scientifiquement robuste, ni une structure facilitant son 

application sur le terrain. Par conséquent, le processus de construction et de validation devait se poursuivre. La 

Figure 9 indique clairement que le processus en était à ses débuts. 

 Lors de la publication de l'étude 3, nous avions incités à analyser les « quatre piliers méthodologiques : la 

faisabilité, la sensibilité, la fidélité et la validité » (Gandrieau et al., 2023, p.12, chapitre 8). L'objectif de cette 

étape, présentée dans ce chapitre, est alors de se pencher sur ces analyses. 

 Afin d'approfondir la compréhension des composantes complexes de la LP, nous avons choisi de ‘diviser 

pour mieux réunir ‘. Ainsi, dans un premier temps, nous avons opté pour l'analyse distincte des dimensions de 

l’ELIP. Ce choix ne s’opposait pas stricto sensu à l’approche moniste, car elle ne niait pas l'existence de structures 

spécialisées au sein d'un système complexe. Elle remettait plutôt en question le réductionnisme, qui considère que 

l'ensemble est la somme des parties indépendantes. Cette démarche, visant à apporter des précisions à l'échelle 

d'une dimension, présentait un intérêt sous deux perspectives. 

 Tout d'abord, l'analyse approfondie d'une dimension, guidée par l'approche moniste de la LP, permettait de 

se focaliser sur une dimension et de la considérer comme un construit complexe élaboré à partir de plusieurs 

domaines de natures différentes, eux-mêmes construits sur des items. Contraint par les méthodologies statistiques 

possibles, une analyse aussi approfondie des dimensions n'aurait pas été possible en examinant directement les 

quatre dimensions réunies. La prochaine étape consisterait donc à envisager le regroupement de ces dimensions 

solidement validées indépendamment les unes des autres (Figure 9). 

 De plus, l'analyse séparée des dimensions offre une flexibilité pragmatique. Si chaque dimension possède 

un niveau de validité robuste, les praticien.ne.s seraient en mesure de diagnostiquer à la fois le niveau global de 

LP (c'est-à-dire en considérant l'ELIP dans son ensemble) et d'analyser et de discuter de chaque dimension de 

l'ELIP avec la même fiabilité scientifique. Ce choix méthodologique, consistant à analyser séparément les 

dimensions tout en tenant compte d'une construction holistique à l'échelle même de la dimension, semblait en 

accord avec notre approche de compréhension de la LP, située entre le pragmatisme et l'idéalisme (Gandrieau et 

al., 2023, chapitre 8). 

 Les résultats de notre étude 2 (chapitre 7) avaient souligné le rôle significatif des dimensions sociale et 

affective dans le processus d'engagement des adultes émergents dans l’AP. Ainsi, dans ce contexte, notre attention 

s'était concentrée sur ces deux dimensions lors de l'analyse de ce travail doctoral. A la même période et de manière 

indépendante, cette décision avait également paru pertinente pour une autre équipe de recherche européenne (Mota 

et al., 2023). 
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4.2. Résumé des résultats 

 Cette étude visait à analyser la structure et la contribution au processus d'AP des dimensions sociale et 

affective de l’ELIP, tout en fournissant des preuves concernant la robustesse des outils de mesure utilisés. L'analyse 

englobait divers critères, telles que la validité interne, la consistance interne, la stabilité, ainsi que la validité de 

critères et de construit. 

 Les analyses révèlent que les outils de l’ELIP mesurant les dimensions sociale et affective sont valides, 

sensibles et fiables. Les résultats obtenus mettent en évidence une structure hiérarchique originale au sein de 

chacune de ces dimensions, composée de quatre domaines étroitement interconnectés. La dimension sociale est 

construite autour de quatre domaines que sont les habiletés relationnelles, le sentiment d’acceptation sociale, 

l’attention sociale et le sentiment de soutien social (Figure 10). 

 

Figure 10. Dimension sociale de l'ELIP (extrait de Gandrieau et al., en cours de soumission, chapitre 9) 

 La dimension affective est, quant à elle, constituée des affects envers l’AP (plaisir, motivation), des affects 

de soi ressentis en AP (confiance, opinion de soi), du sentiment d’efficacité personnelle en AP, et de la gestion des 

émotions en AP (Figure 11). 
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Figure 11.Dimension affective de l'ELIP (extrait de Gandrieau et al., en cours de soumission, chapitre 9) 

 

 Ces résultats soulignent la complexité inhérente à la structure de la LP. Alors que les études antérieures 

avaient mis en évidence les interactions entre les différentes dimensions (Cairney, et al., 2019), cette étude révèle 

que même au sein des dimensions, des interactions entre des domaines de natures variées s'opèrent. La 

connaissance de cette structure revêt une importance accrue puisque chaque dimension est corrélée avec l’AP, 

mesurée à l'aide d'accéléromètres. Dans le contexte des adultes émergents, il ressort donc que les dimensions 

sociale et affective de la LP jouent un rôle significatif dans le processus d'engagement dans une pratique physique. 

Cette étude contribue ainsi à une compréhension plus approfondie des dimensions sociale et affective de la LP et 

à la mise en évidence de leur importance dans le processus d’engagement dans l’AP des adultes émergents. Des 

bases méthodologiques sont établies pour appréhender les autres dimensions de la LP, d'abord de manière 

individuelle, puis dans une approche globale. 

4.3. Nouveau regard sur l’étude et les pas en avant permis par cette étape  

 Cette phase conclusive de la thèse marque la clôture d'une première étape d'analyse. Ce travail a été 

déterminant pour approfondir les méthodologies statistiques de validation d'outils de mesure et pour élaborer une 

méthodologie robuste à cette fin. Peu d'outils dans le domaine des Sciences de l’AP ont poussé le processus aussi 

loin. 

 Cependant, bien que la voie à suivre soit tracée pour la poursuite du processus, il est crucial de souligner 

que l'analyse de ces deux dimensions ne constitue pas en soi une conclusion définitive. Il est impératif de 

poursuivre le processus, tant dans l'analyse des deux dimensions restantes (cognitive et physique) que dans celle 

du construit dans son ensemble (Figure 11). 

Le processus de validation de ces deux dimensions a conduit à une réduction du nombre d'items, passant 

respectivement de 35 à 16 pour la dimension affective et de 22 à 19 pour la dimension sociale. En plus d'apporter 

un soutien statistique robuste, cette approche a également permis de diminuer la charge de passation liée à ces 

deux dimensions. 

 L'analyse réalisée n'a pas abouti à une réduction plus importante des items, afin de ne pas compromettre la 

précision de la mesure. La décision de poursuivre la réduction du questionnaire, au détriment de sa précision, devra 

résulter d'une évaluation de la perception des utilisatrices et utilisateurs, comme illustré dans la Figure 11. Si le 

nombre d'items apparaît comme un obstacle significatif à ces étapes, il sera impératif de prendre en compte ce 
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choix. Cependant, il est important de souligner que la force de l'ELIP tient dans sa précision, et le défi pragmatique 

réside, selon nos premières analyses des pré-tests, plus dans la passation des tests physiques que dans le temps 

passé face aux questionnaires.  

 

  

Figure 12. Chemin de validation et d'implémentation de l'ELIP (étude 4) 
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Chapitre 12 : Faut-il laisser ‘l'effet de mode de la LP’ s'estomper ou chercher 

à exploiter pleinement son potentiel ? 

 

 Le concept de LP a rapidement pris de l'ampleur dans les initiatives sur le terrain, se manifestant par une 

augmentation des études interventionnelles à l'échelle internationale (Carl, et al., 2022) et la mise en place de 

politiques de promotion de l’AP (e.g., l'Unesco, 2015). Cette montée en visibilité est probablement attribuable à 

la perception d'une AP ‘qui peut être éduquée’, soulignant ainsi l'importance des interventions des 

professionnel.le.s de l’AP, tels que les enseignant.e.s, les éducateurs.rices et le personnel de santé. Cependant, 

cette ascension d'un nouveau concept dans le domaine de l'éducation et de l'AP a suscité des réactions diverses et 

des controverses. Certains ont remis en question le concept, son intitulé et ses fondements (Lounsbery & 

McKenzie, 2015), tandis que d'autres ont souligné la nécessité de disposer de preuves complémentaires (Dudley 

et al., 2017). Quoi qu'il en soit, des travaux nationaux (Potdevin et al., 2020, Annexe A) mettent en lumière une 

constatation partagée à l’échelle internationale (Essiet et al., 2022), selon laquelle, les actrices et les acteurs de 

terrain (en l'occurrence ici les enseignant.e.s d'éducation physique) ne connaissent pas le concept ou en ont 

seulement une connaissance partielle. Selon Cairney et al. (2019), seul le temps permettra de connaître sa 

longévité. De notre point de vue (chapitre 3), c’est la force des preuves qui impactera l’utilisation et la longévité 

de la LP. Les preuves du concept peuvent se diviser en deux catégories principales : les preuves de nature externe 

et interne. Les preuves de nature externe examinent la relation entre le concept étudié et d'autres variables ou 

phénomènes externes (e.g., validité externe), tandis que les preuves de nature interne se concentrent sur la structure, 

la cohérence et la validité du concept lui-même, indépendamment de son interaction avec d'autres éléments (e.g., 

validité interne). 

1. Les preuves externes : la Littératie Physique, déterminant d’une vie physique active 

 Depuis les premiers écrits contemporains exposant l'importance de la LP pour la qualité de vie et l'AP des 

individus (Whitehead, 2010), des preuves empiriques ont émergé, offrant une base scientifique robuste pour 

soutenir le concept de LP (e.g., Clark et al., 2022). Notre travail de littérature (chapitre 3), met en évidence 

plusieurs catégories de preuves externes. Tout d'abord, des preuves abondantes établissent un lien significatif entre 

le niveau de LP et le niveau d'AP déclaré à l’instant « t », mesuré par des questionnaires (e.g., Ma et al., 2020). 

Ces données indiquent que plus le niveau de LP est élevé, plus le niveau d'AP déclaré l’est également. Ce lien s’est 

vu renforcé par des études utilisant des méthodes objectives de mesure d’AP (accélérométrie, e.g., Melby et al., 

2022). Deuxièmement, certaines études montrent que le niveau de LP est associé à un niveau d'AP future, soutenant 

ainsi l'idée que la LP joue un rôle fondamental dans la promotion d'une AP durable (Clark et al., 2022). Enfin, une 

troisième catégorie de recherches explore les liens entre la LP et divers déterminants de la santé, incluant la 

condition physique et la santé mentale (e.g., Ma et al., 2021). Ainsi, les travaux de Cairney et al. (2019), exposant 

le premier modèle conceptuel reliant LP, AP et santé, bénéficie dorénavant d’un appui empirique de plus en plus 

robuste. La LP ne peut donc plus être simplement perçue comme un concept philosophique puisqu’un tournant 

scientifique significatif semble s'être produit au cours de la dernière décennie. Néanmoins, il est clair que le concept 

de LP n'a pas encore atteint son apogée en ce qui concerne la recherche des ‘preuves externes du concept’. Plusieurs 

axes de recherche et d'amélioration méritent encore d'être explorées pour consolider davantage la compréhension 

de la LP et maximiser son potentiel d'impact.  

 Il est impératif de poursuivre les études en mettant un accent particulier sur les adultes émergents, une 

population clé en matière de promotion de la santé (chapitre 1). Bien qu'elle soit souvent oubliée dans les stratégies 

de promotion de l’AP (Howells & Coppinger, 2022), cette période de vie joue un rôle crucial dans la formation 

des adultes de demain (Arnett, 2000; Sparling & Snow, 2002). Il nous parait essentiel d'accorder une attention 

spécifique aux preuves de la LP dans les contextes peu étudiés par la littérature. Étant donné la nature située de la 

LP et la variété dans les définitions du concept, l’exploration des preuves dans de multiples contextes doit être une 

priorité. En France, aucune preuve n’a encore été apportée. 
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 Ce travail a donc contribué à compléter les preuves empiriques. Tout d’abord, nos résultats convergent avec 

les résultats de la littérature qui établissent la LP comme un déterminant de l'AP chez les adultes émergents (Ma,  

et al., 2020), tout en apportant une contribution originale à cette compréhension. Dans notre étude 2, utilisant une 

traduction française de l'outil le plus couramment employé dans la littérature pour évaluer la LP chez les adultes 

émergents (PPLI), nous étayons l'association entre la LP et l'AP subjective en démontrant à la fois une corrélation 

significative et une association soutenue par l'utilisation du modèle Boruta. L’étude 4 confirme partiellement cette 

association en exposant un lien entre les dimensions sociale et affective de la LP avec les différentes intensités 

d’AP mesurée par accéléromètre. Enfin, notre étude complémentaire 2 étend ces résultats repérés sur des adultes 

émergents français aux adolescent.e.s français.es. Dans cette étude, nos résultats soutiennent, à nouveau, le postulat 

indiquant une association positive entre LP et AP. Néanmoins, plus que de confirmer des preuves existantes, ce 

travail de thèse souligne deux éléments théoriques originaux. 

 Tout d'abord, notre deuxième étude examine finement la robustesse de cette association, en soulignant que 

certaines dimensions (sociale et affective) semblent être plus étroitement liées au niveau d’AP que d'autres. Ces 

résultats préliminaires remettent en question à la fois les bases monistes du concept et la qualité des instruments 

utilisés. Effectivement, la perspective moniste, défendue notamment par Chen (2020), annonce que chaque 

dimension s’équivaut dans l’équation pour expliquer l’AP, alors que l’algorithme de Boruta révèle une hiérarchie. 

S’agit-il alors d’une remise en question de ce postulat philosophique ou d’une mise en lumière de l’incapacité de 

l’outil utilisé à capturer cette interdépendance et imperméabilité des dimensions soulignées par le pilier 

philosophique ? Nous postulons que la raison est double. Premièrement, malgré l’intérêt scientifique et pratique 

de l’outil PPLI, celui-ci est limité pour capturer la complexité du concept dans sa vision la plus fine. Effectivement, 

sa nature hautement pragmatique (8 items) et sa conception faiblement ancrée dans les piliers philosophiques de 

la LP posent des limites à la capture précise du concept. Le PPLI offre alors, selon nous, une vision rapide et brève 

(mais à niveau de validité et de fiabilité justifié) de la LP, intéressante pour une approche quantitative importante. 

Secondement, la compréhension des bases monistes du concept peut être discutée comme dans le chapitre 11. 

Plutôt que de contredire les fondements monistes du concept, ces résultats fournissent des données empiriques qui 

invitent à mieux les comprendre. L'équilibre entre les dimensions ne signifie pas nécessairement que chaque 

dimension a un poids égal à un moment donné, mais qu’il s’agit plutôt d’une exigence à long terme pour maximiser 

les chances d'un engagement actif durable. Notre deuxième étude souligne particulièrement l'importance des 

dimensions affective et sociale pour notre population cible (i.e., les adultes émergents), mais cela ne doit pas être 

interprété comme une incitation à réduire la LP à ces deux construits indépendants. 

Dans un second temps, en combinant nos études, nous apportons des preuves supplémentaires concernant 

le possible ‘effet outil de mesure’, suggérant que la relation entre la LP et l'AP serait plus dépendant de l'instrument 

utilisé que du concept mesuré. Étant donné que la majorité des preuves empiriques identifiées dans le chapitre 3 

étaient liées à un nombre réduit d’outils12, il était légitime de s’interroger sur la question suivante : est-ce l’outil 

qui est lié à l'AP, ou bien le niveau de LP en lui-même ? Le manque de consensus sur les outils de LP pré-éxistants 

et leur niveau de validité hétérogène incite à mobiliser d’autres outils et/ou version d’outils afin de complémenter 

les preuves. Les nouvelles preuves obtenues grâce à une version française du PPLI, au CAPL-2, ainsi qu'à un outil 

original (ELIP), atténuent cette suspicion. En effet, dans ce travail, malgré la diversité des outils mobilisés, 

l'ensemble des résultats confirme une association positive entre la LP et l'AP. 

 

 

12 Sur un total de 13 études recensées, 4 était basées sur le PPLI (30,7%), 2 sur le CAPL (15,4%), 4 sur le Play 

Self (30,7%) et 3 sur d’autres outils qui ne faisait référence à aucun outil tiré de publications préexistantes (23,1%).  
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2. Les preuves internes : la Littératie Physique, un construit à structure complexe 

 Un second volet de preuves du concept réside dans l'analyse de sa structure. Si les preuves permettant 

d'analyser l'association entre la LP et l'AP (preuves ‘externes’) sont indispensables, les preuves dites ‘internes’ le 

sont tout autant. En effet, pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la LP dans les programmes de 

promotion de la santé, il est crucial de clarifier ses principes sous-jacents et de fournir une vision claire de sa 

structure. Des études récentes ont apporté des connaissances sur le construit de la LP. Des méthodes de consensus 

ont conduit à la création de modèles de la LP acceptés (par exemple, Keegan et al., 2019, Figure 2). Des méthodes 

statistiques ont permis d'éclairer empiriquement la structure du concept. Cairney et al. (2019) et Britton et al. 

(2023) présentent des preuves de modèles de LP, fournissant ainsi un appui empirique à la construction 

multidimensionnelle de la LP. Enfin, les processus de validation des outils de mesure apportent également des 

preuves empiriques quant à la validation de la structure du construit (Barnett et al., 2022; Mota, et al., 2023). 

 Néanmoins, la complexité du concept, ainsi que son aspect protéiforme, imposent davantage d’études. Ce 

travail doctoral complémente la littérature naissante de deux manières. Tout d'abord, notre première contribution 

réside dans l'analyse de la structure du concept au sein d'une population souvent négligée : les adultes émergents. 

Dans notre étude 2, grâce à l'utilisation de l'Omega hiérarchique, nous exposons une structure multidimensionnelle 

acceptée pour notre population cible, une avancée notable dans la littérature. L'indice hiérarchique Oméga 

acceptable de l’étude 4 indique effectivement la présence d'une construction supérieure sous-jacente aux quatre 

dimensions distinctes. Cet indice est généralement utilisé pour évaluer la cohérence interne d'un modèle 

hiérarchique multilatéral avec des sous-échelles ou des facteurs (Widhiarso & Ravand, 2014). Une valeur élevée 

de l'Oméga hiérarchique suggère alors que les scores obtenus résultent de contributions des dimensions 

indépendantes mais également d’une contribution significative d'un concept latent commun à toutes les 

dimensions. Ainsi, conformément au fondement philosophique du concept de LP, notre indice hiérarchique Oméga 

suggère que l'outil mesure un concept supérieur aux quatre dimensions distinctes repérées. 

 Dans un second temps, notre quatrième étude met en lumière, pour la première fois dans la littérature, que 

les dimensions (sociale et affective) sont également construites sur une structure multidimensionnelle et 

hiérarchique. L’acceptation du modèle « higher order », conclut effectivement à une structure hiérarchique à 

l’échelle même de la dimension : une dimension construite sur la base d’une interaction de domaines de nature 

différente. Notre travail suppose alors une structure multidimensionnelle de la LP chez les adultes émergents, 

composée de quatre dimensions, elles-mêmes basées sur une structure hiérarchique de leurs domaines (Figure 8). 

Cependant, des preuves complémentaires sont encore nécessaires pour comprendre la structure de la dimension 

cognitive et physique, ainsi que pour étudier l'ensemble des dimensions combinées. 

 En résumé, nos recherches apportent un soutien empirique à la LP en tant que concept à structure complexe 

jouant un rôle déterminant dans la pratique d’AP. Elles fournissent des preuves tant en ce qui concerne la validité 

externe que la validité interne de ce concept. Néanmoins, alors que l’étude 2 expose ces preuves d’un point de vue 

holistique, il est important de rappeler que l’étude 4 ne se concentre que sur les dimensions sociale et affective. La 

richesse de ces preuves réside dans l’utilisation de différentes méthodes de mesure de la LP, dans la capture de 

l'AP subjective et objective à court terme, ainsi que dans l’analyse de populations oubliées. Ces découvertes 

contribuent à renforcer la compréhension de l'importance de la LP dans les stratégies de promotion de l'AP, et tout 

particulièrement chez les adultes émergents en France. Ainsi, il nous semble intéressant de continuer à saisir le 

concept de LP et de tenter de le mettre en œuvre au travers d’une éducation holistique à l’AP pour tenter d’inverser 

la tendance à l’inactivité physique. Les résultats de notre étude 1 alertent alors quant au déséquilibre présent dans 

nos formations d’éducation physique en France. 
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Figure 13. Schématisation de la structure de la Littératie Physique placée à l’interaction des quatre dimensions 

(gauche) et de la structure de la dimension affective placé à l’interaction des quatre domaines (droite). 

3. Limites et perspectives 

 L'avancée empirique que ce travail doctoral a permis et les limites des études ouvrent des perspectives pour 

des recherches futures. Tout d'abord, l'analyse du lien entre LP et AP mérite d'être approfondie, en particulier chez 

des publics plus âgés tels que les adultes et les seniors, ainsi que chez des populations ayant des caractéristiques 

singulières, comme les populations isolées (e.g., milieu rural, montagnard) ou les individus atteints de maladies 

chroniques. La force de la LP sera-t-elle suffisamment solide pour expliquer l’AP dans les contextes 

spécifiques susmentionnées ? En l’état, seul le PPLI permet l’utilisation d’un même outil sur des tranches d’âges 

si diverses. 

 Également, il est essentiel de dépasser les associations à court terme à travers des études longitudinales. La 

question de la relation durable qu'un individu entretient avec l'AP est au cœur de la définition de la LP, mais à 

l'heure actuelle, peu d'études s'y sont réellement penchées (Clark et al., 2022). Ce travail doctoral ne l’a pas non 

plus saisi. Nous encourageons donc les chercheur.e.s à explorer la durabilité du lien entre un niveau de LP à un 

instant « t » et le niveau d'AP à moyen et long terme. Alors qu’un consensus semble apparaître autour d’un 

« concept processus », pilier fort du concept de « littératie », cette étape reste un défi indispensable pour compléter 

l’analyse des preuves du concept. Les preuves externes de ce concept ne seront solidement établies que lorsqu'il 

que les preuves seront apportées sur cette association à long terme. 

 Les données recueillies dans le cadre de ce travail nous permettront de contribuer de manière significative 

à cette question. En effectuant un suivi longitudinal de la population recrutée, nous pourrons analyser si un niveau 

de LP mesuré à l’aide de l’ELIP, à la fin de la scolarité (classe de Terminale), prédit au niveau d'AP future ainsi 

que la résilience de ces comportements d'AP lors d'une transition majeure de vie : le passage du lycée à l'université 

(Kwan et al., 2012). Cette consolidation des preuves empiriques pourrait également être renforcée en incluant la 

mesure d'indicateurs de santé (tant sur le plan physique, social que mental) pour mettre à l’épreuve le modèle 

théorique avancé par Cairney et al. (2019), qui a encore reçu peu de soutien empirique robuste dans le contexte de 

cette relation (Cornish et al., 2020). 

 En utilisant l'outil développé (étude 3) et la méthodologie déployée (étude 4), il est crucial d'examiner les 

deux dernières dimensions du modèle de l’ELIP (i.e., cognitive et physique), afin d'étudier la structure de leur 
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construction. Une fois que les quatre dimensions auront été étudiées en détail, il sera possible d'appliquer la 

méthodologie de l’étude 4 pour analyser la structure du concept de LP à travers ses quatre dimensions et ses 

multiples domaines. Nous émettons l'hypothèse que les données empiriques soutiendront une structure 

hiérarchique, similaire à celles exposées dans l'étude 4, et nous permettront de soutenir les suppositions annoncées 

plus haut dans ce chapitre : « notre travail suppose alors une structure multidimensionnelle de la LP chez les 

adultes émergents, composée de quatre dimensions, elles-mêmes basées sur une structure hiérarchique de leurs 

domaines (Figure 8) ».  

 Enfin, pour renforcer encore davantage les preuves actuelles, il est impératif de s'ancrer fortement dans les 

fondements philosophiques, en particulier la perspective moniste. Ainsi, dans le but d'analyser de manière plus 

approfondie le concept, les futures études doivent s'efforcer de transcender l'analyse des composantes séparées ou 

de leur simple addition, pour adopter une approche moins linéaire et plus complexe de la LP (Chen, 2020). Les 

résultats de notre étude 2 soulèvent des interrogations quant à la capacité de l'outil PPLI à véritablement capturer 

cette philosophie selon laquelle ‘le tout représente plus que la somme de ses parties’ (Dudley, 2017). De même, le 

calcul du score par addition des dimensions, ne semble pas pleinement satisfaire les fondements philosophiques 

de la LP (Chen, 2020). L'ELIP (étude 4) offre alors une perspective intéressante pour aborder ce problème. 

Néanmoins, des études supplémentaires doivent être menées pour approfondir la compréhension du scoring et de 

l'interaction entre les différentes dimensions et domaines de l’outil. Il se pose alors la question de savoir si ce 

travail doit se maintenir dans une approche positiviste, nécessaires à une démarche de validité du concept, ou si 

d’autres méthodes de présentation des résultats peuvent s’envisager (e.g., diagrammes 3D, clustering). Cette 

perspective invite à la collaboration entre expert.e.s de divers domaines disciplinaires afin de surmonter ce défi 

ambitieux. 

 Néanmoins, en dépit des perspectives qu’il reste à explorer, les résultats de cette thèse attestent 

incontestablement d'une évolution majeure renforçant la nécessité de cerner ce concept. Nous assistons à une 

transition significative, passant d'un concept initialement ancré dans la philosophie vers un concept aujourd'hui 

davantage étayé sur le plan empirique. Dans la lutte contre l'inactivité physique, l'étape suivante pour la LP consiste 

alors à la traduire en stratégies éducatives et à la rendre accessible aux acteurs de terrain. Cette étape passe, selon 

nous, par la maîtrise de son objectivation. 
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Chapitre 13 : Évaluer la Littératie Physique : oser, hésiter ou abandonner ? 

 

 La mesure de la LP occupe une place centrale dans la recherche sur ce concept, comme le soulignent de 

nombreuses revues de littérature sur le sujet (e.g., Barnett et al., 2023; Edwards et al., 2018; Jean de Dieu & Zhou, 

2021). Un nombre croissant d'études s'efforce de développer des outils de mesure de la LP, tandis qu'une littérature 

conceptuelle parallèle se penche sur la discussion, la critique des outils existants, et la proposition de pistes 

d'amélioration (Carl, et al., 2023). Cette littérature, fortement influencée par les fondements philosophiques sous-

jacents au concept, soulève trois critiques majeures, engendrant ainsi trois enjeux essentiels auxquels nos travaux 

ont contribué : 

1. Mesurer la Littératie Physique : que faut-il capturer ? 

 Un débat suscité par les défenseurs du concept met en lumière la nécessité d'évaluer la LP de manière 

holistique. Une revue de littérature menée par Edwards et al. (2018) a révélé qu'une grande partie des outils existant 

ne respectent pas cette exigence. Bien que de nouveaux instruments aient, depuis, été développés pour capturer les 

multiples dimensions de la LP, l'absence de consensus sur la définition du concept conduit à des divergences, voire 

à des désaccords (Dudley & Cairney, 2022), concernant l'inclusion ou non de certains domaines et dimensions. 

 Les principaux débats semblent se concentrer sur l'intégration de la dimension du comportement d’AP et 

du domaine de la condition physique. Pour certains chercheur.e.s, les comportements physiques ou la quantité 

d'AP constituent des dimensions de la LP (Li et al., 2022; Longmuir et al., 2015). En revanche, d'autres estiment 

que l'AP doit être considérée comme une conséquence de la LP, plutôt qu'une dimension constitutive (Cairney et 

Dudley, 2023). De même, la condition physique, bien qu'elle fasse partie intégrante de certains outils, semble 

entrer en contradiction avec certaines conceptions philosophiques. Son caractère normatif, qui implique des 

comparaisons par rapport à une norme attendue ou entre individus, s'oppose à la perspective phénoménologique 

qui met l'accent sur la singularité des individus. Ce point est développé dans la section 4 de ce chapitre. 

 Notre recherche doctorale, à travers la production d’un nouvel outil (étude 3), apporte une innovation 

notable dans cette problématique sensible de l’évaluation de la LP. Un aspect de son originalité réside dans sa 

structure novatrice : L'ELIP se démarque par sa capacité à englober simultanément quatre dimensions essentielles 

de la LP, spécifiquement pour les adultes émergents. La méthode de consensus (i.e., Méthode de Delphe), a joué 

un rôle essentiel dans la création d'une structure novatrice, affranchie des contraintes d'une définition unique 

préexistante. Cette approche a permis de pallier une lacune notable dans la littérature. En effet, tandis que des 

efforts ont été déployés pour caractériser le concept de LP au fil des périodes de vie et des contextes culturels 

spécifiques, aucune d'attention avait été accordée aux adultes émergents. Les nuances propres à cette période de 

vie et au contexte européen ont davantage justifié la mise en place d'un nouvel instrument plutôt que l'adoption 

d'un outil déjà existant. 

 Ces dimensions englobent les aspects sociaux, affectifs, cognitifs et physiques. Le consensus issu de l’étude 

de Delphe n’a pas fait apparaître l’AP comme une dimension à part entière et l’a exclu. La dimension sociale, revêt 

une importance considérable, comblant un vide fréquemment présent dans d'autres outils d'évaluation de la LP. 

Cette prise en compte de la dimension sociale s'aligne sur les approches émergentes de la LP, telles que les 

perspectives australiennes et européennes (Keegan et al., 2019; Martins et al., 2020; Mota et al., 2021), ainsi que 

les travaux reconnaissant son rôle crucial pour la population des adultes émergents (Van Der Horst et al., 2007). 

L'ELIP se distingue également par sa conceptualisation novatrice de la dimension affective, explorant un triptyque 

inédit englobant l'affect lié à l'AP, l'affect dans le contexte de l'AP, et la gestion de l'affect lors de l’AP. Cette 

approche souligne la nature intégrative du concept, unifiant des notions autrefois étudiées de manière disjointe, 

tels que la motivation et le plaisir. Cette évolution a été étayée par des preuves empiriques lors de l'étude 4. La 

dimension cognitive de l'ELIP se distingue aussi par son approche dépassant la simple acquisition de connaissances 

théoriques en AP. Contrairement à ce qui prédomine dans d'autres instruments (comme le CAPL et l'outil de notre 
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étude 1), elle intègre l'application des connaissances et la prise de conscience personnelle par le biais d'une auto-

évaluation, offrant ainsi une vision plus complète de la dimension cognitive de la LP. Cette dimension reste encore 

à analyser précisément en utilisant la méthodologie déployée lors de l’étude 4. 

 En ce qui concerne la dimension physique, les experts ont également fait un choix marquant en excluant 

délibérément la dimension de la condition physique. Cette décision est conforme à une vision de la LP qui met 

l'accent sur la capacité à interagir efficacement avec l'environnement plutôt que sur la performance physique 

normée. Elle s'oppose ainsi à certaines opinions défendues dans le domaine de la LP. L'ELIP propose plusieurs 

perspectives, notamment l'introduction de tests moteurs larges, tels que le Star Challenge et, pour la première fois, 

un test de créativité motrice. Cette approche se démarque clairement des évaluations traditionnelles axées sur les 

habiletés motrices de base, car elle évalue désormais des compétences motrices plus étendues, en particulier dans 

des environnements complexes et ouverts. En conséquence, l'ELIP met l'accent sur la lecture de l’environnement 

et l'adaptabilité, marquant ainsi une évolution significative. Les références liées à la capacité de savoir nager et à 

la maitrise d’engin de mobilité douce reflète une prise en compte de la réalité culturelle des opportunités de pratique 

en France ainsi qu’une ouverture à des récentes réflexions (e.g., Hulteen et al., 2017) qui n’étaient pas saisies dans 

les outils préexistants. Tout comme la dimension cognitive, il est essentiel d'approfondir l'analyse de cette 

dimension. Une exploration minutieuse, incluant des analyses dimensionnelles, s'avère être le point de départ 

indispensable pour optimiser la structuration de ces tests qui demandent des investissements importants en termes 

de temps et de ressources humaines. 

 Enfin, notre analyse empirique de la dimension sociale et de la dimension affective (étude 4) a permis 

d’approfondir la connaissance de la structure de l’outil. Le domaine de l’efficacité personnelle est, par exemple, 

ressorti comme un domaine à part entière, ce que n’avaient pas prévu les expert.e.s lors de sa construction. Des 

études complémentaires sont alors nécessaires pour approfondir les autres dimensions de l’outil ELIP, et vérifier 

empiriquement les choix des expert.e.s recruté.e.s dans l’étude 3. 

2. Mesurer la Littératie Physique : quelles plus-values ? 

 Néanmoins, avant même de débattre des contenus à évaluer, il doit se poser la question fondamentale de 

savoir si la LP doit être mesurée. Malgré les efforts considérables déployés dans la littérature pour proposer les 

meilleurs outils de mesure, certains auteur.e.s remettent également en question l'utilité, la faisabilité, voire la 

légitimité de l'évaluation de la LP. Inspirée par la philosophie phénoménologique, la LP est perçue comme un 

attribut individuel dépendant de chaque individu singulier. Une évaluation normative ou comparative entre 

individus irait alors à l'encontre de cette perspective (Green et al., 2018). De même, si la mission des praticien.ne.s 

de l’AP est de promouvoir la LP, en quoi est-il intéressant de mobiliser des ressources pour mesurer la LP, compte 

tenu des contraintes pragmatiques qu’elle peut poser, ainsi que des répercussions néfastes qu’une évaluation 

physique pourrait avoir sur les individus, particulièrement sur les plus vulnérables et les élèves les plus âgés 

(Rowland, 1995; Yager et al., 2021). 

 Cependant, notre travail a révélé de nombreux avantages à l'utilisation de la mesure, tant sur le plan 

scientifique que pragmatique. D'un côté, l'évaluation se révèle être un précieux instrument pour orienter et soutenir 

le travail des praticien.ne.s. Les observations descriptives que nous avons réalisées grâce à divers outils au cours 

de nos études 1, 2, 3 et 4 sont interprétables par les professionnel.le.s de l'AP qui pourront les mobiliser comme 

évaluation diagnostique avant leurs interventions. Comme cela a été présenté dans certains de nos travaux 

exploratoires, ces interprétations peuvent conduire à la création d'objectifs de développement de séquences 

d'éducation physique (Derigny et al. 2022), permettre de prendre en compte les différences de développement entre 

les élèves (Gandrieau et al., 2023), ou encore susciter des réflexions au sein d’équipes d’éducation physique ou 

associative (Legrand et al., 2022 ; Gandrieau et al., 2023, Derigny et al., 2022). La figure 9 et 10 exposent certaines 

de ces propositions. Dans le cadre de ces perspectives pédagogiques, les progrès de cette thèse offrent la possibilité 

d'appliquer la version française du PPLI à un public d'adultes émergents, mais ne permettent pas encore de 

diagnostiquer précisément la LP de manière holistique à travers l'ELIP. 
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Figure 14. Exemple d’une déclinaison de la LP à l’échelle d’une séquence (extrait de Derigny et al., 2022) 

 D'autre part, nos travaux soulignent l'importance cruciale d'une mesure fiable, valide et sensible de la LP 

pour l'étude empirique du concept. Une pluralité d’outils de mesure respectant ces trois critères s'avère 

indispensable pour recueillir les données nécessaires à l'analyse des preuves du concept, à savoir les preuves 

empiriques de son existence et de son intérêt. Les différents outils que nous avons mobilisés nous ont permis de 

compléter les preuves préexistantes recensées dans le chapitre 3 (section 3). Ainsi, l'évaluation de la LP au moyen 

de l'ELIP joue un rôle central à la fois dans la recherche scientifique sur ce concept et dans son application pratique 

sur le terrain, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du concept et à la promotion de la LP tout au long 

de la vie. Cependant, il est encore nécessaire de réfléchir sur la méthode de scoring ou de profilage, étant donné 

les avancées récentes de la littérature et celles réalisées dans ce travail. 
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Figure 15. Exemple d'une utilisation pédagogique de données de Littératie Physique (extrait de Gandrieau et al., 

2023) 

 La perspective moniste va au-delà d’une réflexion sur les construits capturés par le concept puisqu’elle 

questionne également leurs interactions. Etant donné que la LP est un construit complexe multidimensionnel, dont 

les dimensions interagissent entre elles, son évaluation ne semble pas pouvoir être linéaire et additive si l'objectif 

est de saisir le concept dans toute sa richesse (Chen, 2020). À ce jour, aucun outil d'évaluation n'a véritablement 

réussi à relever ce défi posé par les bases épistémologiques du concept. 

 La création de l’ELIP, par sa structure multidimensionnelle, paraît être un outil intéressant pour tenter de 

répondre à ce besoin. Pour autant, des études supplémentaires doivent être menées pour construire la méthode de 

scoring la plus adaptée au concept. Une étude devra tenter de repérer et de comparer différentes méthodologies 

telles que les méthodes de clustering ou des méthodes mobilisant des formules mathématiques non linéaires (e.g., 

indice de développement humain, moyenne géométrique).  

 Nos résultats ouvrent des perspectives à explorer en ce sens. L'étude 4, pour la toute première fois, dévoile 

des informations cruciales concernant la structure sous-jacente du concept. Si les experts reconnaissent l'interaction 

entre les différentes dimensions, nos conclusions mettent en lumière que la philosophie moniste implique 

également une interaction complexe entre les divers domaines composants les dimensions (Figure 9). Cette 

découverte innovante ravive profondément la question du mode de scoring. Pour résoudre ce défi, il est maintenant 

nécessaire d'envisager des approches complexes et non linéaires, non plus uniquement pour capturer les 

interactions entre les dimensions, mais également entre les domaines. Le défi méthodologique est de taille et lance 

également des défis pragmatiques : les praticien.ne.s seront-ils ouverts à des méthodes de scoring plus complexes ? 

Seront-ils/elles armé.e.s à ‘faire parler’ des résultats moins dualistes ? Ces interrogations soulignent le besoin 

urgent de progrès dans la capture du concept et dans l’instauration d'un processus de collaboration plus étroit entre 



 

 178 

les chercheur.e.s et les praticien.ne.s afin de permettre une porosité entre les avancées scientifiques et les 

répercussions éducatives. 

Quoiqu'il en soit, afin de respecter un pilier majeur de la LP, il est impératif de souligner que l'utilisation 

des outils d'évaluation doit privilégier l'étude d'un processus multidimensionnel (Gandrieau et al., 2023, chapitre 

8). Nous encouragions les actrices et acteurs de la LP à mobiliser les outils d’évaluation dans une perspective 

holistique (i.e., en considérant l'ensemble des dimensions simultanément). De même, nous préconisions d'opter 

pour une évaluation ipsative (Gandrieau et al., 2023, étude 3), incitant à suivre l'évolution d'un individu en fonction 

de ses résultats antérieurs. Il subsiste alors encore de nombreuses étapes scientifiques à entreprendre afin de 

pouvoir adopter ces recommandations de la manière la plus rigoureuse et valide possible : identifier les 

méthodologies de scoring ou de représentation des données les plus à même de se conformer aux philosophies 

fondatrices du concept, et obtenir les preuves de validité, de fidélité et de sensibilité d'un outil permettant de suivre 

un individu sur une grande période de vie (e.g., son parcours scolaire). En l’état, l’ELIP ne permet pas encore de 

respecter l’ensemble de ces considérations. La nécessité d'une collaboration entre des intervenant.e.s de divers 

domaines scientifiques et professionnels apparaît cruciale pour aborder les défis méthodologiques, 

épistémologiques et pédagogiques qui n'ont pu être pleinement résolus au cours de cette thèse de recherche. 
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Chapitre 14 : Passer d’un concept à une réalité de terrain : l’étape cruciale 

 

 Bien qu'il reste des études à mener, la LP semble avoir considérablement évolué dans son parcours de la 

démonstration des preuves depuis l’arrivée des premiers outils de mesure. Si Wilkie et al. (2023) suggèrent que la 

façon dont la LP est enseignée est sûrement plus importante que la compréhension détaillée du concept, nous 

tenons à souligner qu’une compréhension approfondie de la LP est fondamentale pour une mise en œuvre réussie 

sur le terrain. Nos travaux principaux ont montré que le concept de LP était prometteur pour favoriser le taux d’AP 

en France. Les preuves empiriques actuelles semblent donc favorables à l'appui de l'intégration de la LP dans les 

pratiques de terrain, bien que des travaux supplémentaires soient encore nécessaires pour confirmer l'association 

LP/AP à plus long terme. Ainsi, les futures études peuvent se concentrer sur son aspect pragmatique. 

 Nos travaux complémentaires ont exposé qu’intervenir en lien avec la LP était une stratégie prometteuse 

pour promouvoir l’AP et d’autres déterminants de santé. L’étude complémentaire 2 expose qu’à travers un 

programme de développement de la LP, il est possible de développer la LP et d’autres indicateurs de santé, 

notamment l’AP, au sein d’une population d’enfants en surpoids (Nezondet, et al., 2023). Un travail préliminaire 

mené lors des dernières années de ce travail doctoral souligne également le potentiel de la LP comme levier 

pédagogique intéressant avec des enfants d’école primaire (Schnitzler et al., 2021). Ces études, contribuant à 

l'émergence d'une littérature croissante sur le développement de programmes de LP, mettent en évidence que le 

concept peut être efficacement mis en pratique sur le terrain (Carl, et al., 2022). Aussi, le concept de LP semble 

pouvoir faire émerger de nouvelles réflexions professionnelles (Gandrieau et al., 2022) et un travail collaboratif 

entre différents acteur.e.s (Gandrieau et al, 2023d). Notre étude complémentaire 3 exposent néanmoins que les 

leviers pédagogiques innovants, en l’occurrence ici les outils numériques, doivent encore faire leurs preuves dans 

le développement de la LP en éducation physique. Si les preuves du concept, de son intérêt et de sa validité interne 

et externe commencent à se cumuler, un pas en avant reste à encore faire dans la démocratisation du concept 

comme concept pragmatique.  

 Carl et al. (2022) nous informent que seulement un tiers des études accordent aux praticien.ne.s le contrôle 

total de leur intervention auprès du public cible. Par conséquent, même dans le cadre d'études interventionnelles, 

le concept est encore largement façonné et manipulé par les chercheur.e.s plutôt que par les praticien.ne.s. En 

France, les différentes interventions en termes de LP, sont toutes portées, initialement et principalement, par des 

équipes de recherche. Il est donc essentiel de se questionner sur l'acceptabilité et la compréhension du concept par 

les acteurs et actrices de terrain, d'autant plus que les exemples nous démontrent que lorsque le terme est introduit 

sans une consultation généralisée des parties prenantes, il suscite des critiques (Lounsbery et McKenzie, 2015). 

 Parmi les praticien.e.s, les enseignant.e.s d’éducation physique peuvent être considérés comme des acteurs 

cruciaux dans le soutien et le développement de la LP chez les enfants (Stoddart et Humbert 2017, Whitehead 

2010). Cependant, les perceptions des enseignant.e.s sur la LP ne sont que très peu étudiées (Robinson et al., 2018 ; 

Stoddart et Humbert 2017). Le concept demeure encore peu connu. Notre travail complémentaire 4 expose qu’il 

est en cours de développement en Europe, très peu démocratisé en France (Carl, et al., 2022, Annexe F) et absent 

des formations d’enseignant.e.s (Potdevin et al., 2020, Annexe A). Les rares études disponibles, menées 

principalement au Canada et aux États-Unis, ont souligné la compréhension incomplète et erronée de la notion par 

les enseignant.e.s  (e.g., Essiet et al., 2021 ; Robinson, et al., 2018 ; Harvey et Pill 2018 ; Stoddart et Humbert 

2017). Et lorsque le terme est connu, il demeure incompris (Essiet et al., 2022). Il reste alors du chemin à parcourir 

pour que la LP soit pleinement adoptée sur le terrain.  

 Il est néanmoins intéressant de noter que les actrices et acteurs de terrain considèrent la promotion de la vie 

physique comme un objectif important de leur travail (Potdevin et al., 2020) et que le concept a fait ses premiers 

pas dans le monde de l’éducation physique (Gandrieau, 2022) ainsi que dans le milieu fédéral français (Carl, et 

al., 2022). 
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 Des travaux de recherche sont nécessaires pour explorer la manière dont les enseignant.e.s peuvent intégrer 

la LP dans leurs cours d’éducation physique (Durden-Myers et Keegan 2019), ainsi que pour développer des 

programmes de formation adéquats. Néanmoins, il semble également pertinent d'étudier comment les 

enseignant.e.s acceptent et interprètent le concept et notamment les évaluations du niveau de LP de leurs élèves. 

Comment ces informations influencent-elles la planification de leurs cours et de leurs programmes 

d'enseignement ? Quels aspects de la LP sont les plus importants pour les enseignants dans la construction de leurs 

leçons, séquences et programmes annuels ? Scott et al. (2020) soulignent que l'intégration du cadre de la LP dans 

les programmes d'éducation reste un défi. Ces suggestions pourraient représenter des pistes de recherche 

prometteuses pour approfondir la compréhension du lien entre les enseignant.e.s d'éducation physique et la LP, 

ainsi que pour encourager l'incorporation d'un concept ayant déjà démontré son efficacité empirique. 

 Foulkes et al. (2020) ont rapporté que, pour soutenir la mise en œuvre de la LP au sein des programmes, 

les enseignant.e.s ont signalé le besoin d'une formation de haute qualité et d'idées pratiques avant les séances. Il a 

également été exprimé un besoin de programmes de formation plus étendus centrés non seulement sur la LP, mais 

aussi sur l’AP et son importance. Les avancées empiriques sur l’étude précise du concept seront nécessaires à ces 

formations. En partant de ces idées, nous avons initié une étude collaborative entre différents actrices et acteurs 

dans l’objectif de co-construire des stratégies de promotion de l’AP par la LP (Gandrieau et al., 2023). Nous 

invitons à continuer les études dans cette perspective de co-construction des interventions de promotion de l’AP, 

qui constitue un enjeu actuel crucial mais challengeant (Popp et al., 2022). 

  



 

 181 

Chapitre 15 : et si le concept de Littératie Physique permettait d’interroger 

nos pratiques professionnelles quotidiennes ? 

 

Alors que les cadres théoriques (chapitre 1, section 3) semblent être peu utilisés par les praticiens, il est 

manifeste que les discours et les pratiques les plus répandus en matière de promotion de la santé par le biais de 

l’AP se focalisent sur les niveaux de condition physique, comme en témoigne un récent numéro13 de la revue EP.S. 

La condition physique se définit comme la capacité à effectuer quotidiennement des AP avec des performances 

optimales, résultant du développement de la vitesse, de l'endurance, de la souplesse, ainsi que de la force du haut 

et du bas du corps (Campbell et al., 2013). Sa mesure, souvent davantage axée sur la recherche du ‘toujours plus’ 

que sur une ‘capacité quotidienne’ comme le souligne la définition de Campell et al. (2013), occupe désormais 

une position prépondérante au sein des pratiques sur le terrain, bénéficiant régulièrement du soutien de 

professionnel.le.s de la santé, d'ancien.e.s sportif.ve.s et d'organismes tels que l'Observatoire National de l'AP et 

de la Sédentarité (ONAPS). L’idée sous-jacente étant que les niveaux de condition physique des élèves révèleraient 

à la fois un état de santé à l’instant « t », mais également le point de départ d’une remobilisation envers l’AP, 

comme si la ‘remise en forme’ conditionnerait le retour à un mode de vie plus actif. 

Des preuves scientifiques existent quant à l’importance de la condition physique et de l’AP régulière pour 

la santé des individus (Lang et al., 2023 ; chapitre 1). Toutefois, lorsqu’il s’agit de promouvoir l’AP pour une santé 

durable de toutes et de tous, une centration sur la condition physique et la quantité d’AP brute peut être 

questionnée : si développer la condition physique des élèves et augmenter leur niveau d’AP actuel pourraient 

améliorer leur santé immédiate et future, comment inclure ces actions dans le processus d’éducation à un mode de 

vie actif durable ? Sont-ce les leviers les plus pertinent pour tenter d’inverser la balance de l’inactivité physique et 

du contexte sanitaire médiocre ? Le concept de LP, que ce travail doctoral tend à soutenir, permet de discuter de 

ces choix. 

1. La condition physique est-elle le levier prioritaire et exclusif ? 

A notre connaissance, les recherches scientifiques n’ont pas encore établi de liens robustes sur les effets 

durables de la condition physique en termes d’engagement dans l’AP (Barnett et al., 2021 ; Malina, 2001, Kemper 

et al., 2001). Les études ne concluent pas qu’une bonne condition physique lors de l’enfance constitue un 

déterminant fort de l’engagement futur dans l’AP. Les différents cadres théoriques s’interrogeant sur les processus 

d’engagement (Van Hoye et al., 2021), ne font d’ailleurs pas apparaitre la condition physique comme un 

déterminant principal de la volonté d’être actif.ve et/ou du comportement physique. En 1995, Rowland affirme 

que « cela n'a pas de sens de déterminer à quelle vitesse une fillette de 10 ans peut courir un kilomètre si sa santé 

future dépend plus du niveau d’AP quotidien que du V02max ». Malgré la posture polémique de l’auteur, ces 

propos, couplés aux études sur l’engagement dans l’AP, questionne de manière forte la relation réelle entre un 

niveau de condition physique et un niveau d’AP à long terme. Si l’AP vécue peut – sous certaines conditions – 

participer au développement de la condition physique (Kriemler et al., 2011), développer la condition physique ne 

semble pas mener directement à une augmentation significative de l’AP actuelle et future. 

Contrairement à la condition physique, qui se concentre principalement sur le corps et ses capacités 

physiologiques, le cadre de la LP met en avant la nécessité du développement global de l'individu. L'approche 

moniste de la LP souligne en effet l'importance d'un développement holistique des différentes dimensions, sans 
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quoi l'état d'éducation ne conduirait pas à une pratique d’AP suffisante et durable. Bien que certaines 

interprétations de la LP intègrent la condition physique en tant que domaine (Keegan et al., 2019) ; et que certaines 

études mentionnent que les adultes les plus actif.ve.s performaient mieux au test de condition physique lors de leur 

enfance que les adultes les moins actif.ve.s (Dennison et al., 1988) ; l'approche moniste suggère qu'il faut aller au-

delà du développement de ce domaine pour maximiser les chances d’impacter positivement le processus 

d’engagement durable dans l’AP.  

Ainsi, lorsque nous examinons le processus d'engagement dans l'AP à travers le prisme de la LP, cela 

nous pousse à interroger les objectifs éducatifs de l'éducation physique. Se focaliser uniquement sur les aspects de 

la condition physique ne semble pas convaincant du point de vue de ce concept, soutenu par des preuves 

empiriques. Néanmoins, il reste encore des études empiriques à mener pour confirmer les premiers résultats 

associant le niveau de LP à un engagement durable dans l’AP. 

2. Evaluer la condition physique, que nous dit la Littératie Physique ? 

Des tests de condition physique existent depuis les années 1980 et sont aujourd’hui encore employés dans 

de nombreuses écoles et leçons d’éducation physique. Si ces tests apportent une mesure intéressante d’un état de 

forme à un instant « t », qu’apportent-t-ils au processus d’éducation à l’AP durable ? Ces outils d’évaluation 

s’ancrent majoritairement dans une approche normative qui engendre une comparaison inter-individuelle, 

s’opposant alors à la perspective phénoménologique sous-tendue par la LP. 

Plus qu’un débat philosophique, cette approche comparative interroge l’impact des choix didactiques. 

Rowland (1995) affirme que « les tests de condition physique ne font que renforcer chez les enfants l'idée que 

l'exercice est compétitif et désagréable - une expérience négative qui les détournera de l’AP au lieu de les y 

inciter » (1995). Les expériences vécues qui résultent de ces tests peuvent effectivement impacter négativement le 

parcours de la LP des individus. Ces impacts négatifs sont d’autant plus forts passé l’âge de l’adolescence (Yager 

et al., 2021). Le concept de LP alerte donc sur le danger de la normativité des tests de condition physique et sur 

les expériences négatives vécues. Il existe d’ailleurs peu de preuves dans la littérature indiquant que les nombreuses 

enquêtes menées sur la condition physique des enfants ont eu un impact positif sur la santé, l’AP et la condition 

physique des enfants (Harris & Cale, 2007). 

Si nous supposons néanmoins que l'effort d’examiner la condition physique des élèves en vaut la peine, 

notamment pour personnaliser l'intensité de la pratique, il devient évident qu'une approche didactique et 

pédagogique soit nécessaire pour intégrer ces évaluations dans le curriculum d'éducation à l’AP durable. Il serait 

envisageable de proposer une évaluation ipsative, qui consiste à évaluer la performance d'un individu en le 

comparant à lui-même sur différentes périodes, en accord avec les perspectives de la phénoménologie (Merleau-

Ponty, 1945). Des réflexions pragmatiques ont été menées en éducation physique (e.g., Simon-Malleret & 

GrandClement, 2017) et gagneraient sûrement à être pensées au travers du cadre de LP.  

Les projets d’évaluation de la condition physique se fondent sur une croyance qui peut être discutée : une 

relation forte entre condition physique, AP et santé. Cette croyance suppose que les élèves qui obtiennent des 

résultats élevés aux tests de condition physique sont actif.ve.s physiquement, en bonne santé et le resteront, et sont 

donc à féliciter. A l’inverse, les élèves qui échoueraient aux tests, sont considéré.e.s en échec du point de vue de 

leur vie physique. Cependant, les preuves empiriques viennent nuancer ces résultats (Harris & Cale, 2007, Malina, 

2001). La relation entre l'AP chez les enfants et adolescents et leur condition physique, bien que parfois 

significative, est relativement faible ou absente (Barnett et al., 2021 ; Malina, 2001). La plupart de la variabilité 

(80 à 90 %) de la condition physique ne peut pas être expliquée par l’AP quotidienne. Cela suggère que d'autres 

facteurs, enracinés dans les aspects biologiques et comportementaux exercent une influence plus importante 

(Malina, 2001). De plus, le lien entre l’AP et la condition physique serait grandement dépendant du sexe et du test 

utilisé (Malina, 2001) et les preuves quant à la durabilité de cette association ne font pas consensus (Harris & Cale, 

2007). Cela soulève des questions quant au message transmis aux élèves, avec le risque de conforter l'élève en 

réussite aux tests mais peu actif.ve, tout en démoralisant l'élève en difficulté face à ces exercices spécifiques, qui 
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s'efforce pourtant de maintenir une AP quotidienne suffisante. Ainsi, bien que certaines applications de l'évaluation 

de la condition physique semblent être conformes à une logique ipsative, le choix de se concentrer sur la 

construction de la condition physique demeure peu convaincant dans l’objectif de promouvoir l’AP durablement. 

Le concept de LP envisage d’étendre l’éventail des construits mesurés afin d’obtenir un profilage 

multidimensionnel de l’élève, davantage en lien direct avec le processus d’engagement dans l’AP. Ainsi, le lien 

entre les résultats à l’évaluation et la pratique d’AP actuelle et future seraient potentiellement plus exploitables par 

les praticien.ne.s 

3. Les jeunes manquent d’AP, augmentons alors la dépense énergétique ? 

Etant donné que les quantités d’AP sont préoccupantes (Guthold et al., 2020), les discours politiques et 

les initiatives sur le terrain ont tendance à se concentrer sur l'augmentation ‘brutes’ de la dépense énergétique afin 

d'atteindre les normes d’AP recommandées. Cette approche semble avoir un impact sur le niveau d’AP des élèves, 

comme le montrent les données qui indiquent que, lorsque des cours d’AP structurés sont intégrés dans la journée, 

le niveau d’engagement physique des jeunes est plus élevé que les jours où l’AP n'est pas structurée (Meyer et al., 

2012). Cependant, le concept de LP et ses fondements philosophiques permettent de discuter de ces actions et de 

leurs limites. 

La LP soutient que la relation entre l'individu et l’AP dépend de plusieurs facteurs, notamment l'aspect 

affectif (Etude 2). Bien que la pratique physique soit un élément déterminant du développement de la LP, et donc 

de l'engagement durable dans l’AP (Cairney et al., 2019), cette association n'est ni directe ni automatique. Comme 

en témoigne l’étude de Griggs et Fleet (2021), la pratique de l’AP ne garantit pas automatiquement des expériences 

positives et favorables à un comportement d’AP sain. Par conséquent, au lieu de chercher à atteindre strictement 

les normes de recommandations de l'OMS en éducation physique, ne serait-il pas préférable de se concentrer sur 

le développement du profil de LP de chaque élève, dans le but de promouvoir une AP suffisante et durable ? Bien 

que ces deux missions ne soient pas nécessairement contradictoires, l'une se concentre sur l’objectif de ‘faire 

bouger pour dépenser de l'énergie’, tandis que l'autre vise davantage à ‘mettre en mouvement pour éduquer’. La 

manière d'aborder la problématique de l’AP est donc très différente. Les données empiriques et le concept de la 

LP semblent remettre en question la première au bénéfice de la seconde. 

Les travaux menés dans le cadre de ce travail doctoral défendent l’idée que l’AP est un véritable objet 

d’éducation, composé de dimensions multiples et interconnectées qu’il s’agit de développer de manière holistique. 

En considérant l’AP de manière exclusivement énergétique, ou biologique comme le présupposent les tenants d’un 

développement prioritaire de la condition physique et de l’augmentation ‘brute’ de l’AP, l’enseignant.e 

d’éducation physique se transforme en préparateur.rice physique scolaire pour ‘reconditionner les élèves à l’effort’ 

mais sans objectif précis d’utilisation de cette ‘nouvelle forme physique’ à exploiter. C’est le contraire de l’idée 

même d’un élève, qui aurait développé un niveau de LP adéquat. 
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CONCLUSION GENERALE 

Cette conclusion marque la fin d'un voyage intellectuel, dédié à l'exploration d'un concept crucial - la 

Littératie Physique – qui a fait naître des réactions diverses tout au long de ce parcours de quatre années. 

Ce parcours a permis l’exposition de preuves empiriques quant à la définition et la structure du concept, 

utiles aux nombreux ‘La Littératie Physique ? C’est quoi ?’. La Littératie Physique représente l’ensemble des 

attributs et compétences multidimensionnels d’un individu, qui influence sa relation à l’AP. Nos résultats indiquent 

que la Littératie Physique est constituée de dimensions (sociale, affective, cognitive, physique) qui elles-mêmes 

sont construites sur des domaines (e.g., la gestion des affects en AP ; le plaisir et la motivation en AP). Le concept 

de Littératie Physique tend alors à décloisonner des concepts qui ont longtemps été étudiés indépendamment les 

uns des autres. 

Ce travail a également souligné l'impératif d'intégrer une éducation holistique dans les stratégies de 

promotion de l’AP (‘La Littératie Physique ? Quel intérêt ?’). Malgré le chemin empirique qu’il resterait encore 

à accomplir, cette thèse, couplée aux études récentes, affirme que le concept de Littératie Physique n'est pas 

simplement une notion philosophique construite sur des croyances d’enseignant.e.s d’éducation physique, mais 

repose sur un corpus de preuves solides qui démontrent à la fois que le concept est saisissable et que son 

développement est essentiel pour promouvoir l’AP. De plus, il a permis d'initier des réflexions pratiques visant à 

intégrer ce concept dans des actions professionnelles sur le terrain scolaire et extra-scolaire. 

Alors, les progrès réalisés au cours de cette recherche, combinés aux récentes études empiriques, 

m'incitent à revenir sur les deux citations éclairantes énoncées au début de ce travail doctoral, en lesquelles je place 

une profonde conviction. 

Mandela annonçait que « l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer 

le monde ». Dans une société en proie à l’inactivité physique, cette maxime s'étend également à l'éducation à l’AP. 

Alors, oserions-nous parier sur l'éducation pour tenter d’inverser la balance de l’inactivité physique ? Les preuves 

empiriques abondent en faveur de cette stratégie. La Littératie Physique apporte un concept cadré, robuste, et riche 

en perspectives pratiques pour penser cette éducation à l’AP. Néanmoins, malgré les progrès réalisés grâce à cette 

thèse, le chemin menant à la création d'un outil de mesure statistiquement robuste, tout en tenant compte des piliers 

philosophiques, reste long. 

Selon Victor Hugo, « il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais 

cultivateurs ». Ainsi, à travers le prisme de la Littératie Physique, il devient évident que l'inactivité physique n'est 

pas une fatalité, mais plutôt le résultat d'une éducation défaillante en matière d’AP. Cette perspective ne vise pas 

à blâmer les praticien.ne.s, mais plutôt à souligner l'importance cruciale de leur rôle et actions. Malgré les multiples 

obstacles à l’AP, l'éducation par la Littératie Physique semble être la clef du changement. Si l'OMS rappelle que 

« chaque mouvement compte » pour la santé, le concept de Littératie Physique nous expose que « chaque 

expérience d’AP compte dans le parcours de Littératie Physique ». Il revient à nous, professionnel.le.s de l’AP, de 

faire de ces moments des occasions riches au service d'une éducation holistique et positive à l’AP. 

Ainsi, ce travail doctoral laisse en héritage la conviction, et les preuves empiriques, que l'éducation à l’AP 

peut être l'instrument du changement de la (re)mise en mouvement des populations, et qu'elle repose sur le travail 

crucial des professionnel.le.s de l’AP qui peuvent œuvrer au service d'une société plus active. 

 

 

Offrons-leur les moyens d’une éducation à l’AP ambitieuse. 
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ANNEXES 

1. Annexe A : Prof d’EPS 2.0 ou comment les enseignants d’EPS ont reconfiguré leur 

mission de promoteur d’activité physique et de santé pendant le confinement 
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2. Annexe B : La quatrième dimension
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3. Annexe C : Perceived Phyiscal Literacy is associated with Cardiorespiratory Fitness, 

body composition and physical activity levels in secondary school students 
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4. Annexe D : Analyse de l’effet d’une intervention cadrée par le concept de LP 
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5. Annexe E : Analyse de l’effet des interventions utilisant des outils numériques sur le 

niveau de LP (format de pré-publication) 

Using digital tools in physical education to promote physical literacy: fighting fire with fire? A mixed systematic 

review of the effectiveness of digital interventions targeting school-aged children’s physical literacy. 

Huchez, A., Gandrieau, J., Pascot, D., Schnitzler, C., Vors, O., & Potdevin, F. Using digital tools in physical education 

to promote physical literacy: fighting fire with fire? A mixed systematic review of the effectiveness of digital 

interventions targeting school-aged children’s physical literacy.  

Abstract 

Literacy is a central objective of school curricula. In Physical Education (PE), this concept is applied through Physical 

Literacy (PL), a key concept for promoting students’ physical activity. Teachers' strategies in Information and 

Communication Technologies (ICT) use have received much attention in educational research and has been used in 

physical education. Then, given the paradoxical nature of combating fire with fire, it is intriguing to explore the 

potential of leveraging ICTs for LP development.  This mixed review systematically synthesized the design features 

of ICT interventions in PE and their effects on students’ PL, as reported in 26 empirical studies. The results showed 

heterogeneity in theoretical frameworks, measurement tools and data used to assess outcomes in the dimensions of PL. 

Although most studies measured ICT impact on at least two dimensions of PL, no study explicitly mentioned a holistic 

view of PL. “How to improve students’ physical literacy in PE through ICT” thus remains an open question. 

Key words. Physical activity, Digital media, Information and communications technologies, Teaching strategies, 

mixed systematic review. 
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Initially used as a synonym for reading and writing (Legendre, 2005), the term "literacy" has evolved since 

the 1980s and entered United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s programs (UNESCO) in 

2002 through the United Nations Literacy Decade action plan. Literacy refers to “the ability to identify, understand, 

interpret, create, communicate, and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. 

Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge 

and potential, and to participate fully in their community and wider society” (UNESCO, 2004, p. 13). The term is 

expanding rapidly, as evidenced by the multitude of variations proposed in the field of education and research: 

numeracy literacy (Davis‐Kean et al., 2022), media literacy (Hobbs, 2022), personal health literacy (Nutbeam, 2008), 

digital literacy (Tinmaz et al., 2022) and physical literacy (Whitehead, 2001). These types of literacy have in common 

that they all include components of knowledge, understanding, thinking, communication, and application which 

reflects 21st century competences such as collaboration, problem solving, communication skills or, critical thinking 

(Abrami et al., 2015; Barz et al., 2023; Rios et al., 2020). In consequences, these literacies carry the core of the 

educational challenges in the 21st century.  

The concept of physical literacy (PL) has rapidly spread in the research field of Physical Activity (PA) 

promotion, and in some countries, has become the cornerstone of Physical Education (PE) curriculum (Thermou & 

Riga, 2020; Spengler, 2015). Whitehead defined PL as “(...) the motivation, confidence, physical competence, 

knowledge and understanding to value and take responsibility for engaging in physical activities for life” (2019, p. 8). 

PL stakeholders have demonstrated the significance of employing the word ‘literacy’ alongside ‘physical’, for several 

reasons: (1) development of movement patterns or movement competency enables involvement in valued social 

practices; (2) lifelong participation in PA requires a well-designed learning process, (3) physical literacy shares 

characteristics with other literacies and is underpinned by philosophical discourses (Whitehead, 2019).  Durden-Myers 

et al. (2022) understand PL as the foundation of all literacies : “through physical activity individuals can not only 

nurture their own physical literacy but also contribute toward our holistic literacy(ies) that helps us navigate, connect, 

and make sense of ourselves, others and the world around us” (p. 10). The global consensus in the scientific and grey 

literature tends to model PL as a holistic system with four intertwined dimensions including the physical dimension, 

the psychological or affective dimension, the social dimension and PA knowledge and understanding (Gandrieau et 

al., 2023b; Keegan et al., 2019; Martins et al., 2021). References to these dimensions can be found in most of PL 
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assessment tools such as the International PL Association chart (Whitehead, 2019), PL-C Quest (Barnett et al., 2020), 

PPLA-Q (Mota et al., 2021) or the ELIP (Gandrieau et al., 2023a), and some tools also expose a behavioral dimension 

of measuring engagement in PA through quantification (CAPL, Longmuir et al., 2015). 

PL has received increasing attention in the international literature (Young et al., 2020) and has been adopted 

by practitioners worldwide. It appears as a promising theoretical framework for promoting PA through educational 

interventions (Carl et al., 2022). Current research in the field of PL aims to identify the quality criteria for an 

educational intervention or the creation of a pro-PL environment to improve PL levels of the population (Carl et al., 

2022). In their systematic review, Carl et al. (2022) found no digital technology use related to PL. Indeed, numerous 

studies have already investigated the impact of these tools in the affective, psychological, social and knowledge 

dimensions in scholar setting (e.g., Jastrow et al., 2022). In addition, other studies revealed a variety of applications 

and technologies outside of school that (1) aim to develop PA in populations (Krause & Sanchez, 2014), (2) facilitate 

PA changes in children and adolescents (Lau et al., 2011), and (3) promote learning about health and fitness (Goodyear 

et al., 2019; Kimic et al., 2019; Lupton, 2020). Nevertheless, these studies discussed the impact of digital technologies 

on the affective, psychological, social and knowledge dimensions and on students’ engagement in PA as separate 

dimensions. To our knowledge, no systematic review has considered the introduction of digital technologies in PE 

through a holistic approach that would consider the combined and simultaneous effects on these different dimensions, 

in line with the concept of PL.  

Many studies have demonstrated the positive impact of these new technologies on the short-term PA in 

children and adolescents (Bort-Roig et al., 2014; Muntaner et al., 2016). At the same time, digital technologies have 

been extensively used in PE. ICT use in PE has been shown to improve motor learning since, as an example, it allows 

students to compare the subjective with the objective human movement outcomes via video (Hamlin et al., 2005). ICT 

has also been used in PE to motivate students to practise and learn (Potdevin et al., 2013, 2018), as well as to improve 

students’ understanding of games by providing feedback and interaction with the teachers and peers (Blomqvist et al., 

2001; Ningthoujam 2016; Koekoek et al. 2018). Finally, the potential impact of new technologies to engage students 

in PA (Hall, 2012; Hirsh, 2018) during PE lessons (van Rossum & Morley, 2018), recess (Guerra et al., 2020; Lindberg 

et al., 2016) or outdoor education (Chia et al., 2019) has been highlighted. The holistic dimension of the PL concept 
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offers the opportunity to challenge this approach, which focuses on ICT’s impact on isolated human dimensions, and 

to consider it in an integrated way. The use of ICT thus seems an interesting way of promoting the PL. 

Nevertheless, this use may seem contradictory in view of a wealth of evidence that digital technology can 

have a negative impact on health (Mustafaoğlu et al., 2018), motor development (Archer, 2017) and sport participation 

(van Hilvoorde & Koekoek, 2018). While PE is labelled as the cornerstone for physical active lifestyles (Derigny et 

al., 2022; Guinhouya et al., 2009), the use of digital tools in PE to promote PA can, at first glance, be seen as a 

paradoxical stance of fighting fire with fire. Then, this evidence suggests that in certain condition ICT can play a role 

in the development of the multidimensional concept of PL and, on the contrary, may alter it. The systematic review of 

Carl et al. (2022), exposed that more than 75% of PL intervention studies do not have strong theoretical links between 

the characteristics of the intervention and the holistic concept of PL, which can lead to inefficiency. They also found 

few studies based on different theories linked to the different dimensions of PL. Thus, when addressing the delicate 

matter of ICT in support of PL, it becomes crucial to examine the underlying theoretical framework – exposed as 

crucial for impacting on the active lifestyles of children and adolescents.  

Research questions 

To the best of our knowledge, there is no systematic analysis of the scientific literature that has identified the 

pedagogical uses of new technologies capable of significantly improving the intertwined dimensions of PL or its 

constitutive dimensions in children and adolescents during PE classes. Also, this paper presents an up-to-date 

systematic analysis of the effectiveness of ICT teaching strategies used for young children (6 years old) to adolescents 

in PE setting based on empirical data to improve PL levels. The review was designed to (1) be interpretative rather 

than summary (Dixon-Woods, 2016), (2) analyze trends and patterns thematically rather than by tallying numbers, and 

(3) provide maximum explanatory value in relation to the phenomenon under investigation: the impact of the use of 

digital tools in PE on PL dimensions. For that purpose, we propose a mixed literature review. Mixed literature reviews 

use a systematic approach and include studies that use quantitative, qualitative, and/or mixed methods (Pluye and Hong 

2014). The aim, theoretical backgrounds, designs, and pedagogical strategy of the intervention studies are presented 

and discussed critically. In the present review, the effects of the interventions are examined on different dimensions in 
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relation to the PL concept. The categorization chosen for the dimensions is as follows: physical, psychological-

affective, social, cognitive, and behavioral (engagement). 

Specifically, the following two research questions were investigated: 

Research Question 1: What are the theoretical backgrounds of interventions integrating digital technologies into 

elementary and secondary PE to improve LP and its different dimensions?  

Research Question 2: Are there evidence-based ways to optimize the development of PL in PE setting through the use 

of technology and if so, which pedagogical scenarios involving ICT are most beneficial?  

Method 

This mixed systematic review was carried out by using the protocol developed by Cochrane Institute (Moher 

et al., 2015), and following the checklist of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis 

(PRISMA) guidelines (Higgins et al., 2022). The current study only included research studies that obtained data from 

human participants and excluded studies that only explained activities, methods, or techniques.  

Selection Criteria and Search Strategy 

We used the PICO framework (Participants - Intervention - Comparison – Outcomes, Santos et al., 2007) to 

define our question (Table 1). This allows a review to target specific populations, interventions, comparators, and 

outcomes. At this time, the field of digital uses in PE teaching is missing clarity on which uses produces which effects 

on students PL. The aim of this review was to synthesize the existing empirical literature that investigates the benefits 

on the intertwined dimensions of PL (outcomes) of incorporating digital technologies (interventions) in teaching 

practices in primary and secondary PE settings (specific population) compared to not incorporating digital technologies 

in PE (comparators). By doing so, we aim to determine which use of digital technologies are most beneficial in 

fostering effects on students’ PL level from a physical, emotional, social cognitive, and lifestyle perspective.  

The studies used were located through a comprehensive and systematic literature search of the Web of 

Science, PsychInfo, ERIC, Pubmed, and Scopus online databases using the following search terms: ((“new technology” 
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OR “digital technology” OR “video feedback” OR “digitech pedagogy” OR “information and communication 

technology”) AND (“physical education” OR “physical literacy”). The detailed search strategy for each database can 

be found in Supplemental Table S1 (available in the online version of the article). The search terms needed to appear 

in the full text. The timespan was defined as 2010 to 2022 (inclusive), Document Type as Article with peer-reviewed 

process, and Language as English. The choice of the search terms was based on the identification of the terms employed 

in previous literature to designate the use of digital tools in PE (Enright & Grard, 2016, Kretschmann, 2015; Potdevin 

et al., 2018). The reason for the database choice was that Eric, PsycInfo, Web of Science, and Scopus contain relevant 

scientific literature on educational research in general and were therefore most likely to host studies on ICT use for PL 

interventions in PE setting.  

The period was started in 2010 since this date corresponds to the appearance of the first digital tablets, with 

the launch of the Apple® iPad and Samsung® Galaxy Tab. Moreover, it allowed us to cover 10 years of literature and 

thus to ensure that the analysis we conducted was of sufficient size/scale to be regarded as significant to our intended 

audience. 

Queries were refined through pilot searches during which different combinations of keywords in the title, 

abstract, and keyword fields were entered across databases to determine if relevant articles would be identified. Results 

were inspected for articles on different types of ICT use in PE, and the search procedure was refined accordingly. For 

instance, the pilot queries revealed that key articles would be missed if effects on students were required in the title, 

abstract, or keyword search. So, to reduce the risk of omitting relevant studies, the use of this inclusion criterion was 

postponed to the full-text search. 

Study selection process 

The research began in May 2020 and ended in October 2022. Given the small number of articles available 

when we began our research in May 2020, the collection was spread over two years to enable us to capture a sufficient 

number of articles. In total, the search on the databases yielded 312 articles (ERIC: 66 articles, Web of Science: 40 

articles, PsycInfo: 98 articles, PubMed: 22 articles, Scopus: 86). Eight more articles were included in the full-text 
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analysis by a snowballing process and screening the bibliography and references from the relevant and 42 duplicates 

were removed. There was therefore a total of 279 articles, which then underwent a further filtering process. 

Exclusion criteria 

The exclusion criteria used were as follows: (1) duplicated articles, (2) articles not published in journals 

indexed in the Journal Citation Report (JCR) or the Scimago Journal Rank (SJR), (3) Articles in which digital 

technology was not implemented in schools, (4) studies that did not correspond to compulsory education (e.g., in a 

university setting, studies done as part of elective or optional PE lessons, studies on gifted education, special education, 

or children with disabilities), (5) secondary data analyses, meta-analyses, theoretical papers, and results from 

simulation models, and (6) articles that focused on descriptions of the use of digital tools in PE but did not report on 

changes in student outcomes resulting from those discussions. 

Acknowledging the value of both qualitative and quantitative research for studying educational interventions 

in general and use of ICT, considering our aims, no one form of research was privileged over another. 

Inclusion criteria 

To be included, a study had to meet all the following criteria: (1) have been published between January 2010 

and October 2022, (2) empirical study collecting and analyzing empirical data, (3) compulsory school aged students 

(i.e., 6 to 18 years old), (4) effects of the use of digital tools by the teacher(s) on the students, (5) research has been 

conducted during PE classes and, (6) research employing original quantitative, qualitative, or mixed-methods inquiries 

of effects of the use digital tools in PE on students. For each article, author, date, title, and abstract were imported into 

an Excel spreadsheet. Article abstracts were screened for eligibility and coded according to the inclusion/exclusion 

criteria outlined above. To illustrate this, Figure 1 shows a flowchart of selection process of the studies.  

Data extraction 

Using these criteria, two of the researchers of this study (AH and FP) read independently the 279 abstracts 

initially identified.  The interrater reliability was measured through Cohen’s kappa co-efficient, that reached 0.61, 
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meaning strong agreement (Landis & Koch, 1977). They then discussed and resolved any conflicts that arose and 

arrived at consensus, with a final agreement rate of 100%.  

Coding of the studies 

The review analysis involved a two-phases, iterative coding process: (1) descriptive information, (2) article 

analysis.   

In Phase 1, the authors (AH and FP) completely read each of the 26 selected abstracts and extracted: (a) the 

study title, (b) authors, year of publication, (c) journal title, (d) research methods (quantitative, qualitative, mixed), and 

(e) location of the study and educational level (Table 2). When this information was not available in the summary, it 

was extracted from the method section.  

In phase 2, the authors (AH and FP) constructed the coding table according to the information extraction from 

the full texts: (1) theoretical framework or approach, (2) participants, (3) content (what is taught), (4) PL dimensions, 

(5) teaching device, (6) collected variables and main instruments, (7) experimental design, and (8) outcomes. Table 3 

describes the content of each category.  This information can be found in Table 4 (theoretical framework, participants, 

content, and PL dimensions) and in Table S2 (teaching device, variables and main instruments, experimental design 

and outcomes). 

Beyond the juxtaposition of capacities (i.e., motor, affective, social, cognitive, and behavioral), PL represents 

a higher-level construct (Cairney et al., 2019), that, according to the monistic anchoring is defined by more than the 

sum of its parts (Dudley, 2018). This concept advocates a monistic view of the individual, considering that all these 

dimensions interact with each other (Durden-Myers et al., 2020), which could have implication the way PE teacher 

teach about lifelong PA. Despite the fact that the PL need to be considered as a whole and that some conceptions claim 

that it is impossible to split it into independent parts (Whitehead, 2010, Pot et al., 2018; Durden-Myers et al., 2020), it 

seems interesting to be able to analyze the interest of the ICT in impacting each of the dimensions. Indeed, according 

to Mitchell (2009) reducing a complex system into simpler parts can help to better understand the complex interactions 

and relationships between the different parts, which can ultimately lead to a deeper understanding of the system as a 
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whole. Therefore, we searched firstly for studies relating the effect of ICT on the levels of PL through the use of 

specific PL assessment tools. Secondly, we identified studies that jointly measured at least two different dimensions 

of PL from the five most commonly selected. Finally, we identified studies that measured the effects of ICT on only 

one dimension of PL. The detailed results of each study on the different dimensions of the PL are presented in the 

Table 5. 

Analysis of the quality of the selected articles 

The perceived quality and usefulness of a literature review and reader confidence in its conclusions are 

connected to the quality of the papers upon which the review reports. Three tools were used to assess the quality of the 

studies: (1) the strength of the evidence grid of Ackley et al. (2008), (2) the Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT, 

Hong et al., 2018), and (3) the risk of bias grid adapted from the Cochrane checklist (Higgins et al., 2019). 

Our first step toward ensuring the quality of the included papers was the application of peer review as an 

inclusion/exclusion criterion. In a second step, the level of evidence of each paper was rated, according to the rating 

scheme of Ackley et al. (2008). This rating of the 26 articles is presented in Table 4. In a third step, the authors AH 

and FP conducted an individual analysis of the quality of the selected articles and shared it. The quality of each article 

was assessed with the 2018 version of the MMAT (Hong et al., 2018). This tool was chosen since it can be used to 

appraise the quality of different study designs: qualitative, quantitative, and mixed methods studies. It focuses on 

methodological criteria and includes five core quality criteria for each of the following five categories of study designs: 

(a) qualitative, (b) randomized controlled, (c) non-randomized, (d) quantitative descriptive, and (e) mixed methods. 

The two authors conducted this evaluation independently and reached 100% agreement (Table 7). The results of this 

assessment were not used to eliminate studies of low methodological quality, as they can still contribute to knowledge. 

Their limitations were taken into account for the discussion. 

To assess selection bias, we checked for the randomization of the populations and the percentage of dropouts 

(<20%). Concerning information bias, we looked at whether the group were comparable at baseline characteristics, if 

the baseline values were accounted for, and if the intervention were blinded for population and examiners. Finally, for 

the bias analysis, we looked at whether the timing of measurement was comparable between intervention and control 
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groups, adequate statistical procedure and presence of p-value, effect size and confidence interval. Two authors (AH 

and FP) independently evaluated the bias of each study according to this tool. Disagreements were resolved by an 

external reviewer (author OV). 

Results 

The initial database search returned a total of 312 records. After applying the aforementioned two-stage 

selection criteria, 26 publications were selected for detailed analysis, as presented in the following subsections. We 

begin with the theoretical frameworks and approaches mobilized in our corpus, then summarize the reported design 

features of ICT interventions in PE, and finally address the effects of ICT use on student’s PL. 

Theoretical frameworks and approaches mobilized 

From a theoretical point of view, the effects of the use of ICT in PE setting were treated heterogeneously in 

the examined research studies. Across the 26 studies selected in our review, four studies did not specify any theoretical 

framework (Casey & Jones, 2011; Hastie et al., 2010; Kretschmann, 2017; Palao et al., 2015) and six studies were 

essentially framed by previous studies using identical device, namely student designed game (André & Hastie, 2018); 

cycle of plan, perform and evaluate (Brooker & Daley-James, 2013); flipped learning (Hinojo-Lucena et al., 2019); 

blended learning (Kyriakidis et al., 2022); model of Olympic education (Lubysheva & Abramov, 2014); and 

implementation of robotics in teaching (Marín-Marín et al., 2020). Amongst the 16 studies explicitly anchored in a 

theoretical framework, the majority mobilized learning theories (n=9): ecological approach of motor learning (Potdevin 

et al., 2018), constructivism (Harvey & Gittins, 2014) and socio-constructivism (Calderón & Tannehill, 2021; Koekoek 

et al., 2019), self-regulation of learning theory (Kok et al., 2020; O’Loughlin et al., 2013; Trabelsi et al., 2022), 

cooperative learning (Goodyear et al., 2014), and experiential learning theory (Weng et al., 2018). The social cognitive 

theory, that goes beyond the fields of education and learning, was used in two studies (Lee & Gao, 2020; Trabelsi et 

al., 2022). Theories of human motivation were used in three studies, through the self-determination theory of Ryan 

and Deci (2000) (Katz & Westera, 2019; Legrain et al., 2015, Potdevin et al., 2018), and through the model of 

situational interest (Roure et al., 2019). Only two studies referred to philosophy, through ontological relativism and 

epistemological constructionism (Koh et al., 2022), and through the Foucauldian theory (Goodyear et al., 2019). A last 
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study (Greve et al., 2022) mentioned sport pedagogy, an academic field of study which is located at the intersection 

between sport and education.    

Analysis of the characteristics of the implemented devices 

The characteristics of the implemented devices were analyzed for each category of the coding table, in relation 

to our first research question. An overview of the design features of ICT interventions in PE in our corpus, related to 

participants, teachers, syllabus, teaching devices, groups management and teacher activity, and measured variables and 

main instruments can be found in Table S4.  

Effects of information and communication technologies use on students’ physical literacy 

In relation to our second research question, the impact of the use of ICT in PE teaching has been analyzed 

through the consensual modelling of PL considering the need to develop individuals' motor, affective, social, and 

cognitive capacities, and their consequences in terms of behavioral engagement in PA (Keegan et al., 2019).  

Studies that used specific tools to assess physical literacy level 

None of the selected studies aimed to measure the impact of ICT use on students' PL explicitly. As such, none 

of the studies used specific instruments to measure PL.  

Only two of the selected studies measured the effects of ICT in four different dimensions of PL. Calderón and 

Tannehill (2021) showed positive effects of using the Phyz app in the cognitive dimension (goal setting and reflection 

on health-related activity), in the social dimension (increased interactions between students), and in the psychological-

affective dimension (increased confidence in oneself and one’s abilities), as well as on engagement outcomes 

(incentive to be more physically active). Marín-Marín et al. (2020) measured positive effects of a robotic device in the 

physical dimension (technique improvement), in the cognitive dimension (enhanced problem resolution), in the social 

dimension (increased interactions between students) and in the psychological-affective dimension (increased 

motivation).  
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Studies that have measured the effects of information and communication technologies on three different dimensions 

of physical literacy 

Thirteen of the selected studies measured the effects of ICT in three dimensions of PL. Seven of these 

(Brooker and Daley-James, 2013; Katz & Westera, 2019; Koh et al., 2022; Kok et al., 2020; Legrain et al., 2015; 

O'Loughlin et al., 2013; Potdevin et al., 2018) measured effects in the physical dimension (improved performance and 

technique), in the cognitive dimension (greater self-efficacity, autonomy, cognitive learning and self-assessment 

skills), and in the psychological-affective dimension (decrease in amotivation, increased motivation, especially when 

video was used for self-assessment or when students filmed each other). Some of these seven studies reported no effect, 

or a negative effect of ICT in some dimensions. Kok et al (2020) reported that the type of feedback used did not 

significantly impact performance or motor skill. In their study, different types of technology-based in comparison with 

traditional feedback (teacher or peer) did not show significant differences on learning or perceived skill. An absence 

of effect of ICT was demonstrated by Katz and Westera (2019). These authors reported that in their study, motivation 

did not produce an indirect effect of autonomy on learning. They nevertheless highlighted limitations concerning the 

accuracy of the measurement of motivation due to the poor consistency of the questionnaire used. O'Loughlin et al. 

(2013) showed negative effects of the use of ICT, since it generated a decrease in PA. 

Two other studies (Casey & Jones, 2011; Lee & Gao, 2020) measured positive effects of ICT in the cognitive 

dimension (greater application of knowledge and depth of knowledge, notably by identification and verbalization of 

peers’ errors), in the psychological-affective dimension (increased self-confidence), and engagement outcomes 

(greater increase of participation for the marginalized students). Nevertheless, Lee and Gao (2020) found no effect of 

app integrated sessions in the cognitive dimension, as self-efficacy improved but did not reach to the significance level, 

and no affective effect of app integrated sessions, since enjoyment improved but did not reach to the significance level. 

Negative effects were also found. Casey and Jones (2011) observed stereotypical gender behaviors, such as grooming 

and show off when using Video Feedback (VFB) with students being videoed by the teacher. Lee and Gao (2020) 

showed that the use of ICT generated a decrease in PA, and an increase in sedentary time. Students' sedentary behavior 

did not decrease with the use of apps and VFB during lessons, and there was no increase in light PA, moderate to 
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vigorous PA and PA beliefs. It is possible that the two-week intervention they implemented was too short to produce 

such effects. 

Four different combinations of effects in three dimensions were considered, respectively, in the studies of 

Goodyear et al. (2014), Hastie et al. (2010), Hinojo-Lucena et al. (2019), and Palao et al. (2015). Goodyear et al. (2014) 

measured positive effects of VFB in the physical dimension (psychomotor learning), in the social dimension (students 

helped students of their group to progress), and engagement outcomes (for sporty girls in the role of coach, and for 

non-sporty girls in the role of camerawoman). A negative effect was found regarding engagement, as the behavior of 

the non-sporty girls had negative effect on the rest of their team’s participation when they coached and filmed clips of 

their team’s learning and opinions of the lesson. Hastie et al. (2010) measured positive effects of student game design 

in the cognitive dimension (greater autonomy and creation of more sophisticated games), in the social dimension 

(greater positive interdependence and idea sharing), and engagement outcomes (especially for students who were not 

engaged in traditional game lessons). Palao et al. (2015) measured the effects of VFB in the physical dimension (greater 

hurdle technique), in the cognitive dimension (increased knowledge), and engagement outcomes (greater number of 

repetitions when VFB was used with peers). Student interest was increased with the use of VFB with comparison to a 

model, particularly in the group where students recorded and corrected their peers. Nevertheless, the type of feedback 

used did not significantly impact performance or motor kill. Different types of technology-based in comparison with 

traditional feedback (teacher or peer) did not show significant differences on learning or perceived skill. Hinojo-Lucena 

et al. (2019) measured positive effects of flipped learning and VFB in the cognitive dimension (greater autonomy, 

especially for secondary school students), in the social dimension (increased interactions between students), and in the 

psychological-affective dimension (increased motivation).   

Studies that have measured the effects of information and communication technologies in two different dimensions of 

physical literacy 

Seven studies measured the effects of ICT in two dimensions of PL. Among these, three studies (Kretschman, 

2017; Kyriakidis et al., 2022; Trabelsi et al., 2022) measured positive effects in the physical dimension (increased 

performance and technique improvement), and in the cognitive dimension (greater planning and self-assessment skills, 

autonomy, knowledge and learning strategies). Two studies (Goodyear et al., 2019; Lubysheva & Abramov, 2014) 
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measured the effects of ICT in the cognitive dimension (improved knowledge, ICT competencies and autonomy) and 

engagement outcomes (greater number of students engaged). Goodyear et al. (2019) reported an incentive to be 

physically more active with the Fitbit app. Nonetheless, the use of PA measuring devices during the PE lesson 

generated a negative feeling of scrutiny by technology among students.   

Two different combinations of effects in two dimensions were considered, respectively, in the studies of 

André and Hastie (2010) and Roure et al. (2019). André and Hastie (2010) measured positive effects of Student Game 

Design in the social dimension (more harmony during inter group discussions) and engagement outcomes (more time 

spent in group work, production of more sophisticated playbooks, and increased participation, notably of girls and 

physically challenged students). ICT has also had negative effects, since some students did not appreciate neither the 

empowerment that the use of ICT entailed, nor compulsory to provide homework to receive a PE lesson, when they 

had to design their games before and between the PE lessons. Finally, Roure et al. (2019) measured positive effects of 

VFB associated to teacher feedback in the cognitive dimension (higher score for total interest, exploration intention 

and attention demand) and in the psychological-affective dimension (increased motivation and perceived enjoyment). 

The effects on the novelty and challenge dimensions of situational interest were negative, with lower scores compared 

to groups that received VFB alone or verbal feedback from the teacher alone. 

Studies that measured the effects of information and communication technologies in a single dimension of physical 

literacy 

Four studies measured the effects of ICT in a single dimension of PL. Koekoek et al. (2019) and Weng et al. 

(2018) investigated the effects in the cognitive dimension only. Debate of ideas with videos was found to allow more 

consistency between students when defining a shot as appropriate (Koekoek et al., 2019), while adopting multimedia-

based teaching style promoted student’s learning attitude and learning intention (Weng et al., 2018). Harvey and Gittins 

(2014) measured effects of ICT in the physical dimension only. Collective performance in team sports (volume of play 

and number of interactions with the ball) was improved thanks to VFB, only during the period when VFB was provided. 

Greve et al. (2022) measured effects of ICT in the social dimension only and found positive effects of the use of video 

on the recognition of one's work and on the investment of students in roles. Nevertheless, as a negative effect of the 

use of video, the possibility of being filmed while carrying out unwanted and possibly embarrassing movements was 
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also pointed out by the students. Students stated that everyone should decide of their own free for whether photos of 

themselves may be published. 

Table 4 presents a summary of the main outcomes by PL dimensions for the 26 selected articles. The effects 

of ICT on students in PE in the physical dimension of PL were investigated in more than half of the selected studies 

(n = 14). Effects in the cognitive dimension of PL were investigated in 22 studies, often combined with motor learning 

and the quantity of PA. Effects in the psychological-affective dimension of PL were investigated in a little less than 

half of the selected studies (n = 13). Effects in the social dimension of PL were investigated in a little less than one 

third of the selected studies (n = 7). Finally, nine studies highlighted the effects of ICT use in PE on student 

engagement. However, a clear definition of engagement and means to objectify and measure it seem to be lacking to 

compare or aggregate the results of studies on this type of effect. Indeed, several studies concluded that there was an 

increase in students’ engagement based on teachers’ perceptions, without defining the objective criteria that make a 

student engaged nor ways to measure engagement. 

Strength of evidence and risk of bias analysis 

Regarding the strength of evidence, eleven articles have evidence from qualitative studies (André & Hastie, 

2018; Brooker & Daley-James, 2013; Calderón & Tannehill, 2021; Casey & Jones, 2011; Goodyear et al., 2014; 

Goodyear et al., 2019; Greve et al., 2022; Hastie et al., 2010; Kok et al., 2020; Lubysheva & Abramov, 2014; 

O’Loughlin et al., 2013), two from case-control or cohort studies (Katz & Westera, 2019; Trabelsi et al., 2022), twelve 

from controlled trials without randomization (Harvey & Gittins, 2014; Hinojo-Lucena et al., 2019; Koekoek et al., 

2019; Kok et al., 2020, Kretschmann, 2017; Lee & Gao, 2020; Legrain et al., 2015; Marín-Marín et al., 2020; Palao et 

al., 2015; Potdevin et al., 2018; Roure et al., 2019; Weng et al., 2018), and one from randomized and controlled study 

(Kyriakidis et al., 2022). Table 7 provides a detailed presentation of the ratings of each criterion to inform the quality 

of the included studies.   

Figure 2 shows the adapted risk of bias grid of Cochrane (Higgins et al., 2019) of the 26 articles selected. 

None had a low risk of bias for both selection, information, and analysis. One of them present a low selection risk. 

Only one article performs a selection by randomization (Kyriakidis et al., 2022) and six have a dropout lower of twenty 



290 

 

 290 

percent (Katz & Westera, 2019; Kok et al., 2020; Kyriakidis et al., 2022; Palao et al., 2015; Potdevin et al., 2018; 

Weng et al., 2018). Fifteen have a lower information bias. Eleven do not consider the baseline values (André & Hastie, 

2018; Brooker & Daley-James, 2013; Calderón & Tannehill, 2021; Casey & Jones, 2011; Goodyear et al., 2014; 

Goodyear et al., 2019; Greve et al., 2022; Hastie et al., 2010; Koh et al., 2022; Lubysheva & Abramov, 2014; 

O’Loughlin et al., 2013), and one perform a blinded intervention (Legrain et al., 2015). Regarding the statistical bias, 

six have a medium risk of analyze (Katz & Westera, 2019; Koekoek et al., 2019; Kok et al., 2020, Kretschmann, 2017; 

Lee & Gao, 2020; Marín-Marín et al., 2020) and eleven have a high risk (André & Hastie, 2018; Brooker & Daley-

James, 2013; Calderón & Tannehill, 2021; Casey & Jones, 2011; Goodyear et al., 2014; Goodyear et al., 2019; Greve 

et al., 2022; Hastie et al., 2010; Koh et al., 2022; Lubysheva & Abramov, 2014; O’Loughlin et al., 2013). Finally, nine 

articles have low risk of bias for information and analysis but high to medium risk of bias for population selection 

(Harvey & Gittins, 2014; Honojo-Lucena et al., 2019; Legrain et al., 2015; Palao et al., 2015; Potdevin et al., 2018; 

Roure et al., 2019; Trabelsi et al., 2022; Weng et al., 2018), and one article has low risk of bias for selection, 

information, and analysis (Kyriakidis et al., 2022). 

Discussion 

The present study systematically assessed the value of incorporating digital technologies in teaching practices 

in primary and secondary PE settings in children aged 6-18 years, during the past twelve years (2010-2022) on students’ 

PL and PA level. The main findings showed that the use of ICT in PE can have positive effects on different dimensions 

(motor, cognitive, social, and affective) of PL. However, given the lack of an explicit theoretical framework or the 

variety of frameworks used in the studies, the decision on how to use ICT really depends on the pedagogical objectives 

of the teacher. The lack of studies on the effects of ICT on students’ PL seems to contradict the main objective of PE 

to promote physically active lifestyles, on the one hand, and the abundance of studies on the benefits of digital tools to 

promote PA in non-school contexts, on the other. It is suggested that future studies investigate the effects of ICT use 

in PE settings on the different dimensions of PL taking into account their intertwined nature.  

Breaking ground: promising clues despite the lack of theoretical framework and physical literacy perspectives 
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In relation to our first research question, our analysis revealed a high degree of heterogeneity in the theoretical 

frameworks, measurement tools and data used to assess students’ engagement in PA, and outcomes in the physical, 

cognitive, social, and psychological-affective dimensions of PL. The most commonly used digital tool was the video, 

and the devices were mostly implemented during PE classes.  

This review found evidence to support motor outcomes, such as improved performance, technique and tactical 

aspects, and increased levels of PA, when ICT is used during PE classes. Of the 14 studies that examined motor 

outcomes, 13 showed positive effects. Beyond the simple confrontation with a digital device, some authors insist on 

using these devices or designing them to make the students actors of their learning, either by asking students to make 

the video analysis themselves and choose the order of the practice stations (Katz and Westera (2019), or by asking 

students a question before watching the VFB (Potdevin et al., 2018). Then, ICT seems to be valuable in helping the 

PE teacher to develop the physical dimensions of students necessary for optimal interaction with the world (Whitehead, 

2010). Despite objective motor assessment designed through PL perspective were available for different population 

(e.g., Longmuir et al., 2015, Tyler et al., 2018), these outcomes were frequently reported through only qualitative studies. 

Therefore, in the future, researchers might consider objectively assessing motor outcomes, through quantitative or 

mixed methods. Future studies could also investigate the impact of the use of ICT in PE setting on the links between 

the physical dimension of PL and its other ones.  

Cognitive effects were the most common learning outcomes examined in the literature (n = 21). The results 

showed that ICT can improve students’ self-assessment skills (Katz & Westera, 2019; Potdevin et al., 2018), students’ 

autonomy (Hinojo-Lucena et al., 2019). The devices that have been shown to improve students’ PA knowledge are 

game design (Hastie et al., 2010) and blended learning (Kyriakidis et al., 2022), while VFB combined with teacher 

questioning to process the video (Palao et al., 2015), or to identify and verbalize peers’ errors (Casey & Jones, 2011) 

improved PA understanding and attitude. Multimedia based instructional strategies (Weng et al., 2018) and video 

models enabled the use of learning strategies in the study by Trabelsi et al. (2022), but the lack of a control group 

makes it impossible to determine whether the use of ICT developed or modified these strategies. Studies are still needed 

to explore the impact of ICT on the different domains of the cognitive dimension. The cognitive dimension has a 
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special place in the concept (Cairney et al., 2019; Cale and Harris, 2018), but the different component domains specific 

to PA (such as importance attached to PA or beliefs about PA) are not yet all captured by the ICT in PE literature. 

In terms of social effects, ICT can promote interactions between students (Hinojo-Lucena et al., 2019; Marín-

Marín et al., 2020) and the exchange of ideas (André & Hastie, 2018; Hastie et al, 2010). But again, despite evidence 

on these social aspects, evidence specific to the social dimension is still lacking. Many areas of this dimension (e.g., 

the Australian framework with the notion of ethics or the ELIP framework with the aspect of social care) are not yet 

explored. 

In terms of affective value, the most frequently reported effect of ICT was an increase in students’ motivation 

(Hinojo-Lucena et al., 2019; Katz & Westera, 2019; Legrain et al., 2015; Marín-Marín et al., 2020; O’Loughlin et al., 

2013; Potdevin et al., 2018; Roure et al., 2019). The other reported affective effects were students’ greater confidence 

in themselves and their physical abilities (Calderón & Tannehill, 2021; Casey & Jones, 2011), greater perceived 

enjoyment (Roure et al., 2019), and feeling of control of the assessment process (O’Loughlin et al., 2013) – which can 

be an interesting lever to promote PA self-determined motivation in PE. 

Affective dimension is at the heart of work on young people's engagement in PA, which shows that this 

engagement is fostered by enjoyment and motivation. Indeed, the personal meaningfulness derived from experiences 

that are satisfying, challenging, social, or simply fun is likely to lead individuals to engage in a physically active 

lifestyle (Teixeira et al., 2012). Conversely, a lack of enjoyment can have a detrimental effect on participation and the 

meaningfulness of an experience (Rikard & Banville, 2006). In addition, satisfaction of the psychological needs in PE 

has also been shown to positively predict adaptive behavioral outcomes such as persistence and effort in PE (Standage 

et al., 2006; Zhang et al., 2011), students’ objectively rated engagement in PA outside of the classroom (Standage et 

al., 2012), and their participation in optional PE classes (Ntoumanis, 2005; Sanchez-Oliva et al., 2014). 

Of the 26 studies included in our review, four did not provide an explicit theoretical framework, six relied 

only on pedagogical tools, and 16 provided an explicit theoretical framework. None of them explicitly mobilized the 

concept of PL. Most of the intervention studies we found emphasized learning or motivational theories (n = 12). There 

was a wide variety of frameworks used, as they were related to constructivism and social constructivism, cooperative 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00336297.2016.1224192
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learning, self-determination theory, ontological relativism and epistemological constructionism, self-regulation of 

learning theory, social cognitive theory, ecological approach of motor learning, situational interest, and experiential 

learning theory. This lack of explicit theoretical frameworks or the variety of frameworks used makes it difficult to 

synthesize key findings in order to develop clear and consensual recommendations for good practice in promoting PA 

and educating for PA.   

What about physical literacy as a multidimensional construct? 

The present review investigated whether the use of ICT contributes to the development of individual in a 

holistic way, i.e., at least in terms of two different intertwined dimensions of PL. None of the selected studies explicitly 

mentioned a holistic understanding of PL. The selected studies never measured PL holistically using specific PL tools. 

The tools used are not based on the concept of PL, and therefore their content validity for PL measurement is not 

verified (Dudley & Cairney, 2023). This finding is consistent with the results of the systematic review by Carl et al 

(2022), who analyzed and synthesized PL interventions in terms of design and content and showed that the holistic 

understanding of PL was not sufficiently embedded in the design of interventions. Despite, most studies (22/26) 

measured the impact of ICT on at least two of the dimensions of PL without explicitly considering them as being 

intertwined the holistic assumption which is at the core of the PL concept (Edwards et al., 2017; Shearer et al., 2018; 

Whitehead, 2013), is not totally reflected in the way the impact of ICT has been studied in the literature. Moreover, 

this result highlights the lack of understanding of the monist philosophy of PL. Viewing the individual as a multi-

dimensional whole, in which the physical, motor, social, and cognitive aspects cannot be thought of without interaction 

with others, is still far from being fully grasped by practitioners and researchers in the field of ICT. The promising 

strength of the PL concept lies in this monist perspective (Dudley et al., 2018). 

While a prioritization of physical outcomes has been highlighted in PL research (Hyndman & Pill, 2018; 

Young et al., 2020), motor benefits are only considered in just over half of the studies on the effects of ICT. The most 

commonly investigated outcomes of ICT use were cognitive outcomes, while the analysis of PL intervention 

demonstrated that researchers had more difficulties in developing and/or reporting measures related to “knowledge 

and understanding” and, in particular, “motivation and confidence” for organizing PA experiences” (Carl et al., 2022). 

Given this particular interest of ICT in generating cognitive benefits for students, the design of PL interventions using 
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ICT could be an interesting perspective for future studies to complement the constructed and tested interventions (Carl 

et al., 2022). 

Debunking the myth of a universal magic information and communication technologies: what if one-size-fits-all 

solution isn't possible? 

Our findings indicate that the incorporation of ICT in PE not only positively impacts an individual's personal 

PL journey (Whitehead, 2010), but may also have some limitations or adverse effects. Some devices, such as game 

design, were perceived by students as implying homework in PE (André & Hastie, 2018) which could have a 

detrimental effect on the objective of promoting PA in the long term (Viksi & Tiga, 2022). Teachers and researchers 

should therefore be careful to ensure that the devices they design have an acceptable perceived workload for students, 

especially when designing flipped learning, blended learning, or game design devices. 

Among these negative effects, the difficulties experienced by students in being shown on video (Lee & Gao, 

2020) are of particular concern to us, as they demonstrate that digital tools can be a barrier to the confidence needed 

to engage in PA, which is constitutive of the PL (Whitehead, 2010). This should prompt PE teachers to pay particular 

attention to maintaining students' self-confidence and self-esteem when choosing video viewing methods (e.g., consent 

of students, viewing in small groups, focusing on technical or tactical elements rather than on the person or their 

physical appearance), particularly the most vulnerable learners (Lefevre et al., 2018) in PA that require the use of the 

body in front of others, such as gymnastics, dance or the circus arts.  

In terms of generalizability, the results of this review are mainly limited to studies conducted in developed 

countries. Furthermore, the results of some studies are limited to specific student populations, as participants were only 

male or only female students (Goodyear et al., 2014; Harvey & Gittins, 2014; Hastie et al., 2010), underachieving and 

disaffected students (Casey & Jones, 2011), students who were either disruptive, refused to participate, did not bring 

their uniform, or arrived late (Goodyear et al., 2014), or students with low socioeconomic status (Lee & Gao, 2020). 

Trabelsi et al. (2022) showed gender-differences in the effects of using video models without VFB, with a greater 

increase in knowledge for boys than for girls. As boys and girls show marked differences in their use of and attitudes 
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towards digital technology as well as different relationships with PA (Fontayne et al., 2002; Lentillon, 2009; Wang & 

Wang, 2015), future researchers should compare boys’ and girls’ relationship with digital technology and with PA.  

Problematic effects, as students’ perception of self-monitoring of their PA (Goodyear et al., 2019), and 

students’ actual time spent practicing (Lee & Gao, 2020), should also expose the limitations to be considered before 

ICT use in PE lesson. This negative effect on the actual practice time of the students is in line with the work of Villalba 

et al. (2017), who reported the loss of time spent on PA as a perceived barrier to ICT integration in PE in teachers. 

While it is important to aim for indirect and distant goals (such as promoting sustainable PA), it is necessary not to 

lose sight of the direct effects that PE can have (Slingerland & Borghouts, 2011). ICT sometimes seems to be a 

constraint to PA time in the lesson, a crucial condition for actual students' health and learning that seems difficult to 

keep (Meyer et al., 2013). 

Digital physical education to promote physical activity: a missed opportunity? 

The main purpose of school-based PE curriculums is to promote students' lifelong engagement in PA (Cloes, 

2017). Surprisingly, despite the main objective of this school subject, less than half of the selected studies in our 

systematic review considered the effect on engagement in PA (n = 9) while it is a focus that is more often conducted 

in studies extra-PE-curricular (Goodyear et al., 2021; Hayman et al., 2022; Mclaughlin et al., 2021; Robinson et al., 

2020; Rose et al., 2017; Laranjo et al., 2021; McCallum et al., 2018; Romeo et al., 2019; Schoeppe et al., 2017). 

The results showed the potential of ICT to improve students’ immediate engagement in PA. The use of flipped 

cameras (Goodyear et al., 2014), VFB (Casey & Jones, 2011), and game design (André & Hastie, 2018; Hastie et al., 

2010) have been reported to improve students’ engagement. This improvement in engagement is sometimes greater 

for non-sporting students and for this student profile, engagement in non-practitioner roles precedes engagement as a 

practitioner (André & Hastie, 2018; Goodyear et al., 2014; Hastie et al., 2010). This echoes the idea that each individual 

should be able to progress on their own PL path. Nevertheless, despite the effects on student engagement demonstrated 

in this review, there appears to be a lack of a clear definition of engagement, and means to objectify and measure it, in 

order to compare or aggregate the findings of studies on this type of effect. Indeed, several studies concluded that there 

was an increase in student engagement based on teachers’ perceptions, without defining the objective criteria that make 
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a student engaged nor ways to measure engagement. There is also no real distinction between students’ engagement in 

learning and students’ engagement in PA. The studies selected for our review simultaneously cover an engagement in 

terms of quantity of PA (Palao et al., 2015), in terms of participation in a collective project (André & Hastie, 2018; 

Hastie et al., 2010), or in terms of reduction or absence of off-task behaviors (Goodyear et al., 2014; Greve et al., 

2022). Nevertheless, effects on PA in the medium and long term are not measured. Future studies should be based on 

a more precise definition of engagement, as an example by mobilizing models such as Reeve’s model (2012).   

In a recent umbrella review of twelve systematic reviews, Rodríguez-González et al. (2022) concluded that 

mobile apps can be effective in promoting PA, provided that intervention components, context, duration, and target 

population are carefully considered. Schoeppe et al. (2016), in a systematic review, found some evidence that app use 

correlates with increases in PA, and highlighted the importance of measuring in-depth engagement in the behavior 

change process. Despite this significant growth in the use of mobile applications to promote PA in out-of-school 

contexts in recent years, few articles in the present review addressed both the use of ICT during PE lessons and out-

of-school context, such as at home, during active transport, or in extracurricular sports activities (André & Hastie, 

2018; Calderón & Tannehill, 2021; Goodyear et al., 2019; Hinojo-Lucena et al., 2019). In order to be more in line with 

the aim of PE of to promote students' engagement in lifelong learning, future studies on the impact of ICT in PE should 

propose teaching/learning devices that articulate the use of digital technology in and out of school.  

Such a discrepancy between the density of the literature on the benefits of digital technology in promoting 

PA in PE setting and in out-of-schools contexts seems surprising given the institutional imperatives for the of use 

digital technology in schools. Our systematic review found a limited number of studies that addressed the question of 

the impact of ICT use specifically in PE setting. Although ICT has received a lot of attention in the field of education 

(Sung, Chang, & Liu, 2016; Sung, Chang, & Yang, 2015), and has become increasingly important in the educational 

programs of various international organizations, such as Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD, 2015, 2020) and UNESCO (2015), the question of pedagogical methods needs to be further explored in the 

scientific literature. In addition, the complexity of measuring the teaching-learning process mediated by ICT may have 

limited the number of studies related to the use of ICT in PE. Carrero Da Costa (2008) highlighted that researchers in 

the field of educational interventions have been led to adopt mixed methods approaches because of the difficulty in 
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identifying obvious regularities in samples of teachers and students in educational settings. In the case of ICT use, the 

complexity arises from the multiple and simultaneous interactions between students, between students and digital tools 

and between teachers and students. In order to achieve the objectives assigned to PE, teachers should not only try to 

promote PA, which could be counter-productive if students are not made to take responsibility for their engagement to 

lifelong PA. They should also try to promote students’ PL and its components.  

Limitations and future directions 

A strength of this review is the analysis of the methodological quality of the studies describing the large effects 

of ICT use in PE stetting. However, many of the included studies were non-randomized due to the nature of the 

interventions evaluated. The lack of large randomized-controlled trials of high methodological quality in this review 

meant that the level of evidence could not reach moderate or strong levels. We recognize that the application of a 

randomized study design in experimental studies is complex given the nature of interventions in ecological education 

contexts. Indeed, the implementation of randomization procedures often involves questioning the uniformity of 

instruction delivered to a class group. However, like Broekhuizen et al. (2014), we strongly recommend that 

researchers to conduct larger randomized-controlled trials, for example by allocating a number of classes or schools to 

either an intervention or a control group. Finally, the review was limited to English-language research and may have 

missed studies that add to the contextual understanding of the use of ICT in PE setting. Given these limitations, some 

relevant studies may not have been included in the review. 

To date, there has been an exponential increase in the number of studies on PL in the area of its definition 

(e.g., Barnett et al., 2020), and the first systematic review of PL interventions has recently been published (Carl et al., 

2022). This systematic review highlights the need for more research on the issue of developing students' PL through 

digital technology in PE for all. Our findings suggest that the recommendations made by Carl et al (2022) for future 

studies should be followed when designing ICT interventions, i.e., to present explicit links between well-grounded 

intervention content/techniques and PL dimensions; and to promote evaluations with multidimensional PL outcomes. 

In line with Dudley and Carney (2022) warnings, authors invite future studies to verify the impact of ICT use in PE 

setting on students’ PL using an accepted content validation PL assessment tool.  
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Conclusion 

The purpose of the present review was to systematically analyze the scientific literature that has identified the 

pedagogical uses of new technologies that can significantly improve the intertwined dimensions of PL in children and 

adolescents during PE classes. 

Our results highlighted a high degree of heterogeneity in the theoretical frameworks, measurement tools and 

data used to assess students’ engagement in PA and outcomes in the physical, cognitive, social, and psychological-

affective dimensions of PL. None of the selected studies explicitly mentioned a holistic understanding of PL, although 

most studies measured the impact of ICT on at least two of the dimensions of PL without explicitly considering them 

as intertwined. Improving PL by digital tools is not yet a current research topic, at least not explicitly, as there is no 

theoretical background to it and logically no assessment tool based on the PL concept. Due to the lack of intervention 

studies, the low to high-risk of bias, and the fact that none of the selected articles addressed all of the intertwined 

dimensions of PL simultaneously, the question how to improve students’ physical literacy in the context of PE through 

the use of ICT remains open for further investigation. We hope that future studies will design ICT interventions with 

explicit links between well-grounded intervention content/techniques and PL dimensions; and promote assessment 

with multidimensional PL outcomes. 
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Table 1. PICO strategy used for the evaluation of the scientific evidence regarding the effects on students of the use 

of digital technology in physical education 

Element Research 

Population (P) School students aged 6 to 18 years 

Intervention (I) Use of digital technology in the setting of compulsory PE lesson(s) or unit(s) 

Comparison (C) Physical education lesson(s) or unit(s) without integration of digital technology 

Outcomes (O) 
Effects on PL dimensions (cognitive, social, psychological-affective, physical, 

behavioral) 
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Table 2. Design, location and educational level of the reviewed studies (RCT = randomized controlled study, CTWR 

= controlled trial without randomization, BAS = before-and-after study)  

Author and year 
Research 

method 

Location of the 

study 
Educational level 

André & Hastie (2018) Qualitative Southern region of US 

13-15 ans 

(8th - 9th grade) 

Brooker & Daley-James (2013) Qualitative United Kingdom 

6-7 years 

(year 2 class) 

Calderón & Tannehill (2021) Qualitative Ireland 

15-17 years 

(5th or 6th year). 

Casey & Jones (2011) Qualitative Australia 

12-13 years 

(Year 7) 

Goodyear et al. (2014) Qualitative United Kingdom 

14-15 years 

(Year 10) 

Goodyear et al. (2019) Qualitative United Kingdom 13-14 years 

Greve et al. (2022) Qualitative Germany 

5-6 years and 6-7 years 

(Years 1 and 2) 

Harvey & Gittins (2014) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

Eastern England 13-14 years 

Hastie et al. (2010) Qualitative England 

14 – 16 ans 

(Year 10 – year 11) 

Hinojo-Lucena et al. (2019) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

Spain 

Primary education 

(12 years ±1.01) 

/ secondary education 

(16 years ±1.26) 

Katz & Westera (2019) 

Quantitativ

e 

(BAS) 

Netherlands 

12 to 15 years 

(13.4 ±0.6 years) 

Koekoek et al. (2019) 

Mixed 

(CTWR) 

Netherlands 11-13 years 

Koh et al. (2022) Qualitative Singapore 10-17 years 

Kok et al. (2020) 

Quantitativ

e Netherlands 

12.7 years ± 6.3 months 

(Grade 1) 
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RCT = randomized controlled study, CTWR = controlled trial without randomization, BAS = before-and-after study

(CTWR)  

Kretschmann (2017) 
Mixed 

(CTWR) 
Germany 

10-11 ans 

(5th grade) 

Kyriakidis et al. (2022) 

Quantitativ

e 

(RCT) 

Greece 

11,4 ± 0,47 years 

(5th and 6th grades) 

Lee & Gao (2020) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

Midwestern United 

States 

9-11 years 

(4th and 5th grade) 

Legrain et al. (2015) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

France 12.4 years (5ème) 

Lubysheva & Abramov (2014) Qualitative Russia Secondary school 

Marín-Marín et al. (2020) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

Southern Spain 13 ± 1.38 

O’Loughlin et al. (2013) Qualitative West of Ireland. 9-10 years. 

Palao et al. (2015) 

Mixed 

(CTWR) 

Southeast of Spain 15 years 

Potdevin et al. (2018) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

France 

Experimental group : 

12.4 ± 0.5 years, control 

group: 12.6 ± 0.4 years 

(Year 7) 

Roure et al. (2019) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

Canton of Vaud in 

Switzerland and 

French speaking part 

of Belgium. 

11–17 years (M = 13.0 ± 

1.5) 

Trabelsi et al. (2022) 

Mixed 

(BAS) 

Tunisia 16-17 years 

Weng et al. (2018) 

Quantitativ

e 

(CTWR) 

Taiwan 

(Yunlin county) 

12-13 years (7th and 8th 

grades) 
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Table 3. Coding table 

Codes Subcodes Content 

Theoretical 

framework/ap

proach 

 Information on the theoretical basis of the teaching-learning devices using digital tools implemented in the studies 

Participants 
Students 

Number of participants in both experimental and control conditions (if applicable), age, distribution of girls and boys, previous 

experience in the sport practiced, socio economic context 

Teacher(s) Number, teaching experience, ICT literacy 

Content 

 

 Information on the curricular content used 

Teaching 

device 

Places and times of ICT use Only during PE lessons, during PE lessons and in other contexts at school, during PE lessons and in an extracurricular context 

Digital tools used Video, video feedback, wiki, digital applications, software 

Teaching sequence duration 

 

Number of sessions in which the ICT are implemented, length of time between the beginning and end of the implementation of 

the ICT, number of repetitions of a skill performed per session 

Forms of student grouping 
Use of ICT to interact in pairs or in groups, for interaction between teacher and student(s), use of ICT by a single student, 

choices that governed the constitution of the groups, if specified 

Nature of the information delivered 

through ICT 
Feedback, exercise to be performed, expert model, peer model 

How the information is delivered 

through ICT 
How often, self-controlled or not 

Teacher activity 
The teacher provides and introduces students to digital tools but does not intervene during their use in the lesson, the teacher 

intervenes to motivate, to question, to correct, to give instructions 

Variables/ 

instruments 
 Variables collected and material used, typology of variables (qualitative, quantitative, mixt) 

Experimental 

design 
 Sampling, presence of a control group, statistical tests carried out and size effect, if necessary, use of a retention test 

Outcomes 
Students 

Perceptions of the effects of ICT, learning outcomes in the physical, cognitive, social, psychological-affective, and behavioral 

dimensions 

Teachers Perceptions of the effects of ICT on their students and in the 5 above dimensions 
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Table 4. Level of evidence, theoretical framework, participants, content and PL dimensions of the reviewed studies 

Author and 

year 

Level 

of 

eviden

ce 

Theoretical framework or approach Participants 

Content 

 

Main outcomes 

by physical 

literacy 

dimensions 

André & 

Hastie 

(2018) 

VI 

SDG (student designed game) teaching 

unit. Students create and practise their 

own games, and the teacher, as 

facilitator, guides and establishes 

certain limits. 

82 students (13-15 years), 48 females, 34 

males. 

1 teacher (the researcher) 

Game design 
Social, 

engagement in PA. 

Brooker & 

Daley-James 

(2013) 

VI 
Cycle of plan, perform and evaluate 

(United Kingdom PE curriculum) 

30 students (6-7 years) 

1 teacher 

Gymnastics 
Physical, 

cognitive. 

Calderón & 

Tannehill 

(2021). 

VI 

Socioconstructivist model of self-

regulated learning from Butler and 

Schnellert (2012). Collaborative, 

inquiry-oriented learning communities 

Students 15-17 years (5th or 6th year). 

3 PE female teachers with 4, 14, and 24 years’ 

experience (no extensive background using 

technology in their teaching). 

Several sports 

Cognitive, social, 

psychological-

affective, 

engagement in PA. 

Casey & 

Jones (2011) 
VI 

None (Literature on ICT use in 

physical education) 

27 students (16 females, 8 males). 12-13 years. 

Underachieving and disaffected students. Low 

socio-economic status. 1 teacher (3 years of 

experience, skilled in video analysis) 

Throwing and 

catching 

Cognitive, 

psychological-

affective, 

engagement in PA. 

Goodyear et 

al. (2014) 
VI Cooperative Learning 

60 students (only girls, in the top ability single 

sex set) 14-15 ans 

1/3 who were either disruptive, refused to 

participate, did not bring their uniform or 

arrived late. 

1 Teacher : 2 years experience, no prior 

experience of teaching through Cooperative 

Learning. 

Basketball 

 

Physical, social, 

engagement in PA. 

Goodyear et 

al. (2019) 
VI 

Foucault’s theoretical framework on 

surveillance (system of constant 

100 students 13-14 years old (53 females, 47 

males) 

All physical 

activities during an 

Cognitive, 

engagement in PA. 
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registration and constant inspection), 

self-surveillance, resistance and power 

relations. 

8-week period 

Greve et al. 

(2022) 
VI 

Sports pedagogy on PE (Neumann and 

Balz 2020) and media education in 

Germany (Tulodziecki, Herzig, and 

Grafe 2019) 

4 classes, 5-6 years and 6-7 years (Years 1 & 

2) 
 Social. 

Harvey & 

Gittins 

(2014) 

III 

Constructivism and situated learning 

(Game centererd approach, Teaching 

Games for Understanding, 

34 students (only males) 13-14 years. 

One teacher (experienced in delivering TGfU) 

supported by the second author with the 

integration of the video-based technology 

within the unit. 

Soccer (passing, 

pass selection, off-

the-ball movement, 

support and 

receiving the ball, 

positioning to 

intercept and win 

the ball). 

Physical. 

Hastie et al. 

(2010) 
VI  

28 students of a selective secondary school 

(male only) 14-16 years. One PE teacher, and 

the librarian from the school. 

Student‐designed 

invasion games 

Cognitive, social, 

engagement in PA. 

Hinojo-

Lucena et al. 

(2019) 

III Pedagogical basis of flipped learning 

119 students (Spain). 60 primary education 

(26 females, 34 males), 59 secondary 

education (23 females, 36 males) 12 years 

±1.01/16 years±1.26. 

 

Cognitive, social, 

psychological-

affective. 

Katz & 

Westera 

(2019) 

IV 
Ryan and Deci’s self-determination 

theory (Ryan & Deci, 2000) 

150 students (37% female, 63% males) 12 to 

15 years 
Gymnastics 

Physical, 

cognitive, 

psychological-

affective. 

Koekoek et 

al. (2019) 
III Social constructivist learning methods 20 students (10 boys, 10 girls). 11-13 years. Basketball Cognitive. 

Koh et al. 

(2022) 
VI 

Ontological relativism and 

epistemological 

constructionism 

72 students (39 females, 33 males). 10-17 

years. 11 PE teachers (2 females, 9 males, 29-

60 years, 2-25 years of teaching experience) 

 

Physical, 

cognitive, 

psychological-

affective. 

Kok et al. 

(2020) 
III 

Self-regulation of learning theory 

(Zimmerman, 2000) 

56 students. 12.7 years ± 6.3 months. 

1 PE teacher 30 years old, 6 years of teaching 

experience. 

Golf (shot put 

technique) 

Physical, 

cognitive, 

psychological-

affective. 
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Kretschmann 

(2017) 
III  31 students (10-11 years). 1 PE teacher. Swimming 

Physical, 

cognitive. 

Kyriakidis et 

al. (2022) 
II 

Blended Learning (emerging 

pedagogical teaching method that 

combines traditional instruction with 

the use of digital media and the 

Internet ; Chism & Wilkins, 2018; 

Stockwell et al., 2015). 

131 students (63 boys and 68 girls) 

11,4 ± 0,47 years 

Long Jump 
Physical, 

cognitive. 

Lee & Gao 

(2020) 
III 

Social cognitive theory (Bandura, 

1986). 

157 students (9-11 years). High percentage of 

students receiving free or reduced-price lunch. 

2 PE teachers : the teacher of the app-

integrated group (27 years of experience) and 

the teacher of the control group (28 years of 

experience). 

 

Cognitive, 

psychological-

affective, 

engagement in PA. 

Legrain et al. 

(2015) 
III 

Self-Determination Theory (Deci & 

Ryan, 2008) 

96 students (52 females, 44 males). 12.4 years. 

Middle-class socioeconomic background. 1 PE 

teacher trained to integrate ICT into the PE 

lessons. 

Gymnastics 

(learning to turn 

and learning to 

reverse). 

Physical, 

cognitive, 

psychological-

affective. 

Lubysheva & 

Abramov 

(2014) 

VI Model of Olympic education Secondary school  
Cognitive, 

engagement in PA. 

Marín-Marín 

et al. (2020) 
III 

Review of scientific works on the 

implementation of robotics in teaching 

177 students, 59% females, 41% males. 13 

years ± 1.38 

 

Physical condition 

(strength, speed, 

resistance, and 

range of motion) 

Physical, 

cognitive, social, 

psychological-

affective. 

O’Loughlin 

et al. (2013) 
VI 

Assessment for Learning. Self-

regulation of learning theory 

(Zimmerman, 2000) 

22 students (10 girls, 12 boys). 9-10 years. 

Rural primary school. 

1 teacher. 

Basketball 

Physical, 

cognitive, 

psychological-

affective. 

Palao et al. 

(2015) 
III  

56 students, 15 years old. 1 teacher (18 years 

of teaching experience) 
Hurdles 

Physical, 

cognitive, 

engagement in PA. 

Potdevin et 

al. (2018) 
III 

Ecological approach of motor learning. 

Non-linear pedagogy approach. 

43 students (22 females, 21 males). 

Experimental group : 12.4 ± 0.5 years, control 

Gymnastics 

(handstand flat 

back) 

Physical, 

cognitive, 

psychological-

affective. 
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group: 12.6 ± 0.4 years . 

1 PE teacher. 

Roure et al. 

(2019) 
III Situational interest 

361 students (190 females, 171 males). 11–17 

years (M = 13.0 ± 1.5). 

3 Swiss and 3 Belgian PE teachers (8 to 25 

years teaching experience) 

Gymnastics 

(forward roll, 

handstand, 

cartwheel or 

roundoff) 

Cognitive, 

psychological-

affective. 

Trabelsi et 

al. (2022) 
IV 

Observational learning, Social 

Cognitive Theory (Bandura, 1986) and 

Cognitive Apprenticeship Theory 

(Collins et al., 1988), Self-regulation 

of learning theory (Zimmerman, 2000) 

56 students 16-17 years (16.6 ± 0.4), 28 males, 

28 females 
Gymnastics 

Physical, 

cognitive. 

Weng et al. 

(2018) 
III 

Experiential Learning Theory. 

Learning attitude and learning styles 

105 students, 12-13 years. 

2 PE teachers. 

Taekwondo  

Aerobic (Tai Chi 8 

Chapters) 

Cognitive. 

PE = Physical Education, PA = Physical Activity 
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Figure 1. PRISMA flow diagram detailing identification, screening and inclusion of articles. Adapted from Moher 

et al. (2015). PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.  



 

  

 

Figure 2. Risk of bias assessment 

 

 



 

  

6. Annexe F : Physical literacy in Europe : the current state of implementation in 

research, practice, and policy



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

  



 

  

7. Annexe G : Questionnaire de connaissances utilisé lors de l’étude 1 

B
én

éfices 

Selon vous, quels peuvent être les problèmes de santé causés par l’inactivité physique ? 

Selon vous, pour diminuer au maximum les risques d’accidents pendant un exercice physique, quelles fonctions du 

corps doivent être en bon état ? 

Selon vous, quels peuvent être les risques d’une position assise ou d’une position allongée trop longue et fréquente 

pendant la journée ? 

Selon vous, combien d’années d’espérance de vie pouvez-vous gagner si vous pratiquez une activité physique tout au 

long de votre vie ?  

Selon vous, quels sont les différents types d’activités physiques qui peuvent être bénéfiques pour la santé ? 

Selon vous, à partir de quelle durée un effort physique modéré peut-il être bénéfique pour la santé ? 

Selon vous, combien de temps faut-il marcher d’un pas rapide pour éliminer les calories équivalent à 1 canette de soda 

traditionnelle de 33 cl (non light ou zéro calorie) ? 

R
eco

m
m

an
d

atio
n
 

Selon vous, pendant la journée, quelle est la durée d’activité physique minimale recommandée chez un individu de plus 

de 18 ans ? 

Selon vous, après 18 ans, si on ne fait que des efforts modérés, quelle durée d’activité faudrait-il cumuler au minimum 

par semaine ?  

Selon vous, après 18 ans, si l’on ne pratique que des efforts intenses, quelle durée d’activité faudrait-il cumuler au 

minimum par semaine ? 

Selon vous, après 18 ans, combien de fois par semaine faudrait-il réaliser des exercices de renforcement musculaire 

(pompes, flexions, abdominaux) ? 

Selon vous, pendant la journée, quelle est la durée maximale au-delà de laquelle rester assis ou allongé sans interruption 

devient néfaste pour la santé ? 

E
n

traîn
em

en
t 

Selon vous, quelles sont les fonctions d’un échauffement ?  

Selon vous, quel est le muscle étiré sur l’image ? 

Selon vous, quelles sont les utilités d’un étirement ?  

Selon vous, que représente la vitesse maximale aérobie (VMA) en course à pied ? 

Selon vous, si je cours à 100% de ma VMA et que je suis très motivé, combien de temps est-il possible de courir sans 

m’arrêter ? 

Pour mesurer seul sa vitesse maximale aérobie il faut courir à intensité maximale pendant une certaine durée. Selon 

vous, quelle est cette durée ? 

Selon vous, quand on court à 60 % de VMA pendant 5 minutes, quelle est la valeur de sa fréquence cardiaque en fin 

d’exercice ? 

Selon vous, quand on court à 100% de VMA pendant 5 minutes, quelle est la valeur de sa fréquence cardiaque en fin 

d’exercice ? 

Selon vous, quelle est la fréquence cardiaque d'une personne de 20 ans en bonne santé quand elle est en repos total?  

Selon vous, quand on court de plus en plus vite pendant 10 minutes jusqu’à épuisement, comment évolue la 

consommation d’oxygène au cours de cet effort ? (Soyez le plus précis possible). 

Vous courez 10 minutes au maximum de vos capacités. Selon vous, quelle est la valeur de votre fréquence cardiaque en 

fin d’exercice ?  

J’aimerais augmenter le volume musculaire de mes pectoraux ou de mes cuisses. Dans la salle de musculation, je peux 

faire du développé couché ou du squat. Selon vous, quelle(s) série(s) dois-je réaliser ? (nombre de répétitions + % de 

travail + nombre de série(s)) 

Voici un exercice : courir 30 secondes à vitesse élevée puis récupérer 30 secondes. Recommencer le tout 8 fois.  Selon 

vous, quel est l’objectif de ce type d’exercice pour la course à pied ? (Soyez le plus précis possible). 



 

  

Voici une courte liste de matériels à votre disposition : -Deux haltères à une main (entre 1 et 5kg) -Un tapis de sol.  

Pouvez-vous décrire 6 exercices de musculation différents avec 6 objectifs différents réalisables avec ce matériel ? 

P
rin

cip
es d

’E
fficacité 

Dans un sport collectif (basket, handball, football, …) vous êtes à 3 attaquants contre deux défenseurs. A quoi devez-

vous penser collectivement pour marquer un but ? 

Vous devez lancer une balle de tennis le plus loin possible. A quoi devez-vous penser pour atteindre la plus grande 

distance ?  

Après un signal de départ, vous devez courir le plus vite possible pendant 60mètres. A quoi devez-vous penser pour être 

le plus efficace au départ ? 

Vous jouez un match de badminton contre un adversaire de votre niveau. A quoi devez-vous penser pour mettre le 

mettre en difficulté ? 

Vous devez nager 50 mètres le plus vite possible. A quoi devez-vous penser pour être le plus rapide ? 

Vous devez grimper une voie en escalade en vous fatiguant le moins. A quoi devez-vous penser pour organiser votre 

déplacement ? 

C
u

ltu
re 

Citez 3 champions olympiques dans 3 disciplines différentes (toutes périodes confondues) 

Citez des disciplines sportives qui ne sont pas aux Jeux Olympiques. 

Selon vous, quel est le record du monde (précisez masculin ou féminin, selon votre choix) au 10km de course à pied ? 

Citez 3 records du monde dans 3 disciplines sportives différentes (toutes disciplines sportives confondues). 

Citez les 3 plus grands événements sportifs internationaux. 

Citez 3 médias sportifs (journal, site web, chaîne de télévision). 

 

  



 

  

8. Annexe H : Version Française du PPLI utilisé lors de l’étude 2 et sa forme finale 

                         Pas d’accord        Tout à fait d’accord 

1. Je suis à l’aise avec les mouvements de base 

(m’équilibrer, courir, sauter, lancer et attraper des 

objets) 

1 2 3 4 5 

2. Je suis en bonne forme physique pour mon âge 1 2 3 4 5 

3. Quand j’apprends une technique physique quelque 

part, je suis capable de la réutiliser dans une autre 

activité 

1 2 3 4 5 

4. J’ai une attitude positive et de l’intérêt pour les 

sports en général 
1 2 3 4 5 

5. J'apprécie quand je pratique, moi-même, ou quand 

d’autres personnes pratiquent le sport 
1 2 3 4 5 

6. Ce que j’ai appris en EPS, j’arrive à l’appliquer sur 

le long terme 
1 2 3 4 5 

7. Je possède des compétences qui me permettent de 

gérer moi-même ma forme physique 
1 2 3 4 5 

8. Je sais évaluer moi-même mon état de santé 1 2 3 4 5 

9. Je souhaite faire du sport pour améliorer ma santé 1 2 3 4 5 

10. J’ai de bonnes capacités à communiquer avec les 

autres 
1 2 3 4 5 

11. J'ai de solides compétences sociales 1 2 3 4 5 

12. J’ai confiance dans ma capacité à survivre dans un 

milieu sauvage ou naturel 
1 2 3 4 5 

13. Je suis capable de faire face à des problèmes et à des 

difficultés 
1 2 3 4 5 

14. Je suis attiré par les sports qui se pratiquent tout au 

long de la vie 
1 2 3 4 5 

15. Je peux amener le sport à devenir une habitude de 

vie 
1 2 3 4 5 

16. J’établis des liens d'amitié à travers les pratiques 

sportives 
1 2 3 4 5 

17. Je connais les bienfaits du sport pour la santé 1 2 3 4 5 

18. Je suis friand de découvrir les nouvelles tendances 

en matière de pratiques sportives 
1 2 3 4 5 

 

Version Française du PPLI- 

Français Anglais 

Item 1: Quand j’apprends une technique physique 

quelque part, je suis capable de la réutiliser dans 

Item 1: I’m able to apply learnt motor skills to o

ther physical activities 



 

  

une autre activité 

 

Item 2 : J’ai une attitude positive et de l’intérêt po

ur les sports en général 

 

Item 2: I have positive attitude and interest in sp

orts 

Item 3 : J'apprécie quand je pratique, moi-même, 

ou quand d’autres personnes pratiquent le sport 

 

Item 3: I appreciate myself or others doing sport 

Item 4 : Ce que j’ai appris en EPS, j’arrive à l’ap

pliquer sur le long terme 

 

Item 4: I am able to apply PE knowledge in the l

ong run 

Item 5 : Je possède des compétences qui me perm

ettent de gérer moi-même ma forme physique 

 

Item 5: I possess self-management skills for fitn

ess 

Item 6 : Je sais évaluer moi-même mon état de sa

nté 

 

Item 6: I possess self-evaluation skills for health 

Item 7 : J’ai de bonnes capacités à communiquer 

avec les autres 

 

Item 7: I have strong communication skills 

Item 8 : J'ai de solides compétences sociales Item 8: I have strong social skills 

 

  



 

  

9. Annexe I : Les outils ELIP, dans leur forme acceptée par le panel d’expert.e.s 

(Gandrieau et al., 2023, chapitre 8) 

 

Le Star Challenge  

 
° Name Competencies 

assessed 

Instructions 

1 
Direct 

targets 

Controlling an object 

- direct throwing and 

catching 

Hit each target with the balls with direct throws and 

receiving each one. A ball can only be used once. You 

must validate the first target (top) before validating the 

second (middle) and then the third (bottom). 

2 
The water 

lily pond 

Moving while 

maintaining a 

dynamic balance 

Move as fast as possible on the bell-foot only on the 

yellow markings without touching the red markings or 

putting the second foot on the ground. Come back with 

the other foot. 

3 
The 

labyrinth 

Controlling one's 

body in a complex 

environment 

Touch by hand all the yellow cones without touching 

the others and do not drop them. The cones are in a 

precarious balance 

4 Hurdles 
Moving while 

crossing obstacles 

Run as fast as possible by crossing obstacles without 

touching them. 

5 
Bounce 

targets 

Controlling an object 

- skip-shot and 

catching 

Hit each target with the balls with skip-shot and 

receiving each one. A ball can only be used once. You 

must validate the first target (top) before validating the 

second (middle) and then the third (bottom). 



 

  

 

 

Le Bike Challenge 

 

 

 Name Competencies assessed Instructions 

1 
Start in 

track 

Starting and producing 

speed while maintaining 

heading 

Get on the bike and start riding while staying in the 

track. 

2 The slalom 

Maintaining a winding 

trajectory without 

continuous visual control 

Cross the slalom around each cone. Before the end 

of the slalom (the front wheel passes between the 

last two cones), turn your head backwards to read 

and announce the two numbers on the boards. 

3 The funnel 
Maintaining a controlled 

and precise trajectory 
Drive into the funnel without getting out the lines. 

4 The squares 
Maintaining direction in a 

turn 
Drive around the squares by staying on the track. 

5 
Touch and 

stay in track 
One handed control 

Drive straight into the hallway without getting out 

and touch the 4 targets with hand. 

6 Stop 
Stopping suddenly with 

precision and balance 

Stop the front wheel precisely in the specified 

green area on the ground. 

At the beginning, touch the digital tablet to start the timer. After each challenge, come back 

and touch the tablet to start the intermediate timer and remember the next challenge. 

1.50m 

1.20m 



 

  

Les consignes du test de créativité motrice 

 

1- Challenge 1: At the signal, you have up to one minute to make as many crossings as 

possible and in different ways each time Floor mat measuring 4m by 2m, with sufficient 

ceiling height to allow unrestricted jumping. 

2- Challenge 2: It is a stick (solid, 75cm) but what else could it be? You have up to one 

minute to show whatever it might be. 

 

 

Les items du questionnaire aquatique 

 

How many laps of a 

25 m pool can you swim 

without stopping or 

touching the floor? 

Less than 2 

swimming 

laps (50 m) 

Between 2 

and 4 

swimming 

laps 

(between 

50 m and 

100 m) 

Between 4 

and 8 

swimming 

laps 

(between 

100 m and 

200 m) 

Between 8 

and 12 

swimming 

laps 

(between 

200 m and 

300 m) 

More than 

12 

swimming 

laps (more 

than 300 m) 

Can you float in the 

water without flotation 

equipment? (Arm and 

leg movements are 

allowed) 

No, it is 

impossible 

Yes, less 

than 2 

minutes 

Yes, 

between 2 

and 6 

minutes 

Yes, 

between 6 

and 15 

minutes 

Yes, at least 

15 minutes 

Would you be able to 

float for the same time in 

open and deep water 

(sea, lake)? 

No, it is 

impossible 

With great 

difficulty 

Without 

much 

difficulty 

Easily Very easily 

Can you dive safely in a 

pool? 

Impossible 

to dive in 

headfirst 

Yes, by 

squatting 

on the 

border 

Yes, 

standing on 

the border 

Yes, often 

from a small 

diving board 

(1 m) 

Yes, I am 

totally 

comfortable 

on the small 

diving board 

(1 m) 

Can you swim 

underwater in a pool? 

No, I can't 

go 

underwater 

No, but I 

can go 

underwater 

a bit 

Yes, I can 

go about 

5 m to 10 m 

underwater 

Yes, I can 

go about 

10 m to 

15 m 

underwater 

Yes, I can 

go 15 m or 

more 

underwater 

Can you look for an 

object underwater, 

without diving and 

headfirst? 

No, it is 

impossible 

Only if I 

can stand in 

the water 

Yes, 

between 

1 m and 

2 m deep in 

a pool 

Yes, 

between 2 m 

and 3 m 

deep in a 

pool 

Yes, even at 

a depth of 

3 m (sea, 

lake, ...) 

Can you swim 100 m (4 

swimming laps) on your 

back without stopping? 

No, it is 

impossible 

With great 

difficulty 

Without 

much 

difficulty 

Easily Very easily 

When you are in the 

water, you would say 

that... 

I am still in 

great 

difficulty 

I am in 

trouble if I 

don't have a 

foothold 

I can have 

difficulties 

in great 

depth 

I am quite 

comfortable 

in deep 

water 

I am 

extremely 

comfortable 

in deep 

water 

  



 

  

Les items du questionnaire de la dimension cognitive 

 
You are in a playground to practice a physical activity. Finally, you realize you are too many to play. 

Do you think you will be able to propose a new organization to continue to practice? 

You are doing a physical activity and your motivation is decreasing. Do you think you will be able to 

think for a solution to modify what you are practicing while having fun? 

You are performing a physical activity. You or your friends are having great difficulty. Do you think 

you will be able to come up with a solution so that everyone can continue to practice while having fun? 

During a busy week, do you think you will be able to modify your planned physical activities to match 

the time available and your tiredness? 

Friends suggest you try a new physical activity. Do you think you have the basic knowledge to easily 

understand the rules? 

I know why physical activity is essential for my health 

I sincerely believe that it is necessary to have enough physical activity 

I know that physical activity and movement are especially important in life 

I understand why it is necessary to make physical exercise and movements 

I really know why it is necessary to be physically active every day 

I believe that physical activity and movement are absolutely not a waste of time in life 

No matter what happens, I will continue to believe that physical activity is a particularly important part 

of life 

I know that physical activity is an essential part of wellbeing 

Link the proposed activities with the corresponding category: Not beneficial / Beneficial / Greatly 

beneficial (24 items) 

Identify and check off the signs that you can usually identify that you have engaged in vigorous physical 

activity 

True or false? (23 items) 

In your opinion, between the ages of 18 and 64, how many minutes of moderate physical activity per 

week are recommended as a minimum to maintain health? 

In your opinion, between the ages of 18 and 64, how many minutes of vigorous physical activity per 

week are recommended as a minimum to maintain good health? 

From ages 5 to 17, how much moderate physical activity per day do you think is recommended as a 

minimum to maintain health? 

In your opinion, how many steps per day is it recommended taking to maintain health? 

What is the minimum duration for a physical activity to be considered beneficial to health? 

  



 

  

Les items du questionnaire de la dimension sociale 

 
I usually find it easy to make friends when I am practicing physical activities 

I usually manage to behave well in a group during physical activities 

Generally, I can easily organize a physical activity with a group of people 

Generally, I can easily resolve conflicts in a group to be able to continue the physical activities» 

Generally, I can easily play, practice, or train with other people 

Generally, I can easily observe and discuss with someone to learn a movement or a physical activity 

I generally find it easy to ask for help or support when I need it during physical activities 

Generally, I can easily come to others to help or encourage them during physical activities 

I can usually get someone to learn a physical activity by demonstrating and explaining 

Generally, others behave nicely with me during physical activities 

I think I am well appreciated by other people my age during physical activities 

Generally, I am easily accepted by others during physical activities 

Most of the time I feel very well integrated by others during physical activities 

I try to make everyone feel good about physical activities 

I respect and enforce the rules of physical activities so that everyone can practice without injustice 

I make sure that no one is excluded from physical activities because everyone has the right to practice 

Sometimes, I do not think only about myself and I also think about others so that the physical activity 

goes well 

Sometimes during physical activities, I try to understand how others feel so that they enjoy the 

practice more 

I feel supported by my family, teachers, or friends for physical activities I want to do 

I feel that my loved ones encourage me to be physically active 

I know where to go to practice physical activities when I want to 

I can find physical activities that I like in the offer that is proposed to me (at school, in clubs, by my 

family or friends, ...) 

 

Les items du questionnaire de la dimension affective 

 
Generally, when I practice physical activity, I spend an enjoyable moment 

Generally, when I practice physical activity, I feel good 

Generally, when I practice physical activity, I get something positive out of it 

Generally, when I practice physical activity, I am satisfied with what I achieve 

Generally, no matter what happens (bad weather, unforeseen events, ...), I enjoy physical activity 

Personally, I like physical activity 

Personally, physical activity really contributes to my happiness 

Personally, I enjoy the different physical activities in my day or week 

Personally, I often take pleasure in physical activity 

Generally, when I practice physical activity, I feel good about myself 

Generally, when I practice physical activity, I am happy with who I am 

Generally, when I am physically active, I am happy with what I can achieve 

Generally, when I am physically active, I can think positively 

Generally, when I discover a physical activity that I have never tried before, I am confident to 

participate 

Personally, I am generally comfortable with physical activity 

Personally, I often have success when I try new physical activities 

Personally, I perform well in a wide range of physical activities 

Generally, I accept the physical challenges offered to me 

Generally, even after a mistake, I still believe that I can succeed during my physical activity 

Generally, I am confident in my ability to succeed in the physical activities I do 

Generally, I have enough confidence to try physical activities that I am not familiar with 



 

  

Generally, when I am confronted with a new physical activity, I do not feel very confident 

I am confident enough in my abilities to engage in most physical activities in the water (swimming, 

kayaking, water games, ...) 

I have enough confidence in my abilities to engage in most physical activities in the air (climbing, 

acrobatic jumps, zip lines, ...) 

I am confident enough in my abilities to engage in most physical activities on land (indoor or outdoor) 

I am confident enough in my abilities to engage in most physical activities in the snow or on ice 

(skiing, skating, sledding, ...) 

Generally, when I am in physical activity and after a mistake, I remain confident enough to continue 

my practice 

Generally, when I practice physical activity, I am confident in what I am doing 

When I practice physical activity, I can easily recover my calm after an irritating event 

When I practice physical activity, I can't talk calmly with others 

When I practice physical activity, I control my emotions, even in difficult moments 

Generally, when I'm sad, it's easy for me to get back into a good mood so I can continue my physical 

activity with pleasure 

Generally, when I am angry in my physical activities, I can easily calm down to resume my practice 

in all serenity 

Generally, when I fail to reach my goal in a physical activity, I am even more motivated to continue 

to succeed 

Generally, physical activity is a very good way to put me in a good mood after negative events 

  



 

  

10. Annexe J : Le questionnaire de la dimension sociale14 de l’ELIP  

 

 

 

14 Le titre du questionnaire présenté ici comprend également le terme « aquatique » car ce questionnaire a été 

ajouté en fin du questionnaire sociale lors de sa passation 



 

  

 



 

  



 

  

 



 

  

11. Annexe K : Le questionnaire de la dimension affective de l’ELIP



 

  



 

  



 

  

 

 

  



 

  

12. Annexe L. Le questionnaire de la dimension cognitive de l’ELIP  

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

  



 

  

13. Annexe M : Présentations résumées des articles complémentaire 

 

Ce chapitre d’annexe a pour objectif de présenter différentes contributions complémentaires au projet de 

recherche principal. Ces études ont été menées en parallèle au travail doctoral et sont présentées ici afin d’être 

mobilisées dans la partie discussion. Ces travaux ont été impulsés par d’autres chercheurs qui ont été séduits par 

le concept de LP et nous ont sollicités pour des collaborations. L’accord a été demandé aux premiers auteurs. 

13.1. Association entre le niveau de Littératie Physique, la condition 

cardiorespiratoire, la composition corporelle et le niveau d’AP chez les 

adolescent.e.s 

Référence complète de la publication :  

Nezondet, C., Gandrieau, J., Nguyen, P., Zunquin, G. Perceived Physical Literacy Is Associated with 

Cardiorespiratory Fitness, Body Composition and Physical Activity Levels in Secondary School Students. 

Children (2023), 10, 712. https:// doi.org/10.3390/children10040712 

L’article est disponible en annexe C dans son format de publication. 

Résumé en français (non publié) : 

Le concept de LP est présenté comme un déterminant de santé et d’AP chez les individus (Cairney, et al., 

2019) mais les preuves sont encore absentes en contexte français. L'objectif de cette étude est d’examiner les 

relations entre la LP, la composition corporelle, la condition cardiorespiratoire et les niveaux d’AP chez les élèves 

de l'enseignement secondaire en France. Le niveau de LP a été évalué chez 85 adolescents français à l'aide de la 

version française du PPLI (Gandrieau, et al., 2023). La condition cardiorespiratoire a été mesurée par le « test de 

marche/course navette adapté de 20 mètres » (Quinart, 2015). Le niveau d'AP a été évalué à l'aide du questionnaire 

Youth Risk Behavior Surveillance System questionnaire (Troped et al., 2007). La situation pondérale a été mesurée 

par l'Indice de Masse Corporelle (IMC) et les données de composition corporelle. Les résultats de cette étude 

montrent une association significative entre la LP et le pourcentage de masse grasse (r = -0,43 ; p < 0,01), entre la 

LP et l'AP modérée à vigoureuse par semaine (r = 0,38 ; p < 0,01), entre la LP et le pourcentage de masse 

musculaire squelettique (r = 0,36 ; p < 0,01) et entre la LP et la condition cardiorespiratoire (r = 0,40 ; p < 0,05). 

Cette étude complète la littérature naissante sur les preuves du concept et ses plus-values dans un but de promotion 

de l’AP et de la santé. Néanmoins, il serait intéressant de reproduire l’étude avec (1) une population plus 

nombreuse ; (2) un outil avec davantage de preuves quant à sa validité, fidélité et sensibilité ; (3) en utilisant un 

autre outil de mesure de la LP – compte tenu des limites associées au PPLI. Néanmoins, l’étude invite à penser le 

développement de la LP dans l’enseignement secondaire comme une stratégie appropriée pour augmenter leur 

niveau d'AP et favoriser la santé corporelle des élèves. 

13.2. Effet d’une intervention cadrée par le concept de Littératie Physique 

Référence complète de la publication :  

Nezondet, C., Gandrieau, J., Bourrelier, J., Nguyen, P., & Zunquin, G. (2023). The Effectiveness of a Physical 

Literacy-Based Intervention for Increasing Physical Activity Levels and Improving Health Indicators in 

Overweight and Obese Adolescents (CAPACITES 64). Children, 10(6), 956. 

https://doi.org/10.3390/children10060956 

 

http://doi.org/10.3390/children10040712
https://doi.org/10.3390/children10060956


 

  

L’article est disponible en annexe D dans son format de publication. 

Résumé en français (non publié) : 

Alors que les premières preuves quant aux associations entre la LP, le niveau d’AP et des indices de santé 

en contexte français (Gandrieau, et al., 2023; Nezondet, et al., 2023) viennent confirmer une littérature croissante 

(e.g., Clark et al., 2022), l’efficacité des interventions cadrées par le concept reste encore à interroger. L'objectif 

de cette étude était d'évaluer l'impact d'une intervention visant à développer la LP chez les adolescent.e.s en 

surpoids et/ou obèses (n=13). L'étude s'est déroulée sur une période de 9 mois avec deux moments de collecte de 

données (0 ; +9 mois). Nous avons mesuré l'Indice de Masse Corporelle, l’Indice de masse grasse, le pourcentage 

de masse musculaire squelettique, la capacité cardiorespiratoire en utilisant les mêmes outils que ceux utilisés lors 

de l’étude complémentaire 1. L’AP a été mesuré par accéléromètre, et la LP avec CAPL-2. Les scores de LP et la 

condition cardiorespiratoire ont été améliorés (p<0.01). L'Indice de Masse Corporelle et l’Indice de Masse Grasse 

ont diminué (p<0.01). Le niveau d’AP n’a pas progressé de manière significative (+ 4.6 ± 13,7 min/jour, p >0.05). 

Cette étude expose des résultats préliminaires affirmant que le niveau de LP est améliorable chez des élèves en 

situation de surpoids et obèses par le biais d’une intervention spécifique. Des effets positifs sont également 

perceptibles sur la santé corporelle et la condition physique des jeunes. Néanmoins, malgré des résultats 

prometteurs, d’autres leviers doivent être actionnés pour promouvoir significativement l’AP chez ce public 

vulnérable. Des études interventionnelles randomisées, à effectif plus conséquent et à plus long terme, sont 

nécessaires pour continuer à analyser l’effet de cette intervention. 

13.3. Effet de l’utilisation des outils numériques pour développer la Littératie 

Physique : un état de l’art 

Référence complète de la publication non publiée (en date du 18/09/2023) : 

Huchez, A., Gandrieau, J., Pascot, D., Schnitzler, C., Vors, O., & Potdevin, F. Using digital tools in physical 

education to promote physical literacy: fighting fire with fire? A mixed systematic review of the effectiveness of 

digital interventions targeting school-aged children’s physical literacy.  

L’article est disponible en annexe E dans son format de pré-publication. 

Résumé en français (non publié) : 

L’éducation physique est perçue comme un temps pertinent pour promouvoir la LP mais peu d’études se sont 

intéressées aux effets des modalités pédagogiques mobilisés. Les ‘nouvelles technologies’ ont reçu beaucoup 

d'attention dans les sciences de l’éducation et ont été largement mobilisées en éducation physique, mais n’ont 

jamais été réellement interrogées en lien avec la LP. En connaissance de leurs effets ‘négatifs’ sur l’AP, il est alors 

nécessaire d'explorer leur potentiel pour le développement de la LP. Est-il efficace de combattre le feu par le feu ? 

Cette revue systématique synthétise les caractéristiques des interventions mobilisant les nouvelles technologies en 

éducation physique et leurs effets sur la LP des élèves (n = 26 articles). Les résultats ont montré une hétérogénéité 

dans les cadres théoriques mobilisés, les outils de mesure et les données reportées pour évaluer les résultats dans 

les dimensions de la LP. Bien que la plupart des études aient mesuré l'impact des interventions sur au moins deux 

dimensions de la LP, aucune étude n'a explicitement mentionné une vision holistique de la LP. Ainsi, la question 

‘Comment améliorer la LP des élèves en éducation physique grâce aux nouvelles technologies’ reste ouverte et 

invite à quantifier l’impact des études interventionnelles menées. 

13.4. Etat du développement du concept de Littératie Physique en Europe 

Référence complète de la publication : 



 

  

Carl, J., Bryant, A., Edwards, L. C., Bartle, G., Birch, J., Christodoulides, E., Emeljanovas, A., Fröberg, A., 

Gandrieau, J., Gilic, B., van Hilvoorde, I. M., Holler, P., Iconomescu, T. M., Jaunig, J., Laudanska-Krzeminska, 

I., Lundvall, S., De Martelaer, K., Martins, J., Mieziene, B., … Elsborg, P. (2022). Physical literacy in Europe: 

The current state of implementation in research, practice, and policy. Journal of Exercise Science & Fitness, 

S1728869X22000831. https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.12.003 

L’article est disponible en annexe F dans son format de publication. 

Résumé en français (non publié) : 

La LP a récemment suscité un intérêt croissant à l'échelle mondiale (Shearer et al., 2018; Whitehead, 

2019), et l'Europe ne fait pas exception (e.g., Mota et al., 2021). Cependant, aucune étude scientifique ne permet 

aujourd’hui de dresser l'état actuel du développement de la LP en Europe. Par conséquent, l'objectif de cette étude 

était d'évaluer et de comparer l’état de la LP dans la recherche, la politique et la pratique dans les différents pays 

européens. Un panel d'expert.e.s représentant 25 pays européens a été créé. Les experts ont d'abord préparé des 

documents sur l'état actuel de la LP dans leurs pays respectifs (recherche, pratique, politique) qui ont ensuite été 

soumis à une analyse comparative puis à une validation finale. L'analyse documentaire a abouti à dix thèmes 

relatifs au « concept », à la « recherche », à la « pratique et politique », et aux « perspectives ». Ce travail a révélé 

une situation hétérogène de la LP en Europe. L'état de la mise en œuvre était fortement lié aux discussions 

conceptuelles (e.g., l'existence d'approches concurrentes), aux problèmes linguistiques (e.g., les traductions) et aux 

traditions propres à chaque pays (e.g., concepts proches). Malgré l'attention croissante de la communauté 

scientifique, la LP peine à pénétrer la pratique et la politique dans la plupart des pays d’Europe. Néanmoins, 

notamment à la vue des recherches en cours, les expert.e.s parient sur une popularité croissante de la LP.  

https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.12.003


 

  

 

 

14. Annexe N : Présentation aux Proviseurs & aux enseignant.e.s 

Madame, Monsieur le Proviseur(e), Madame, Monsieur les enseignant(e)s d’EPS 

Le niveau d’activité physique (AP) des adolescents est largement insuffisant. Les études récentes montrent que 

82% des garçons et 92% des filles ont une AP quotidienne inférieure aux préconisations de l’OMS (1h d’AP 

modérée à intense/jour), alors que la moyenne des pays de l’OCDE affiche respectivement 74% et 85% pour les 

garçons et les filles (Gurthold & col, 2019). 

Les enseignants d’EPS sont au premier plan pour éduquer à une AP saine et durable. Cependant, dans votre 

établissement, quel est le niveau d’AP et d’éducation à l’AP de vos élèves ? Nous vous proposons d’initier une 

étude qui vise à comprendre le niveau d’éducation à l’AP (littératie physique) de vos élèves afin (a) d’informer les 

élèves sur leurs états et (b) d’aider les enseignants à adapter leurs stratégies d’enseignement. 

En quoi consiste le protocole ? (projet AP et littératie physique) 

Les participants volontaires sont équipés durant 7 jours, d’un accéléromètre afin de mesurer l’AP tout en 

l’associant à des espaces qui y sont propices. 

Des séances d’évaluation de la littératie physique des élèves seront programmées avec les enseignants d’EPS. 

Les données sont sécurisées et anonymes en étant sauvegardées sur l’ENT de l’Université et ne sont pas transmises 

à des sociétés tierces. Un comité d’éthique et un délégué à la protection des données ont validé l’étude. 

Combien de temps cela va-t-il prendre ? 

Les temps d’interventions sont pensés avec les enseignants d’EPS afin de perturber le moins possible les leçons. 

Trois interventions sont nécessaires (environ 15 minutes), chacune à une semaine d’intervalle : 

1. présentation du protocole, distribution des consentements et recueil des âges, sexes, tailles et poids ; 

2. récupération des consentements et distribution du matériel ; 

3. récupération du matériel. 

 

L’organisation de la séance d’évaluation sera réfléchie avec les enseignants d’EPS. 

 

Quels avantages pour votre établissement ? 

En retour de participation, les élèves ont accès à un document leur présentant un bilan de leur niveau de littératie 

physique ainsi que de leur niveau d’AP. L’équipe enseignante obtient, elle aussi, des informations générales sur 

les élèves pouvant être utiles à l’orientation d’un projet éducatif et à l’élaboration de stratégies de promotion de 

l’AP, faisant ainsi évoluer la place de l’EPS.  

Nous vous proposons donc de participer à un protocole qui, sans perturber significativement les cours, pourrait 

permettre d’obtenir des informations sur la vie physique de vos élèves et d’identifier les leviers qui permettraient 

de l’améliorer. Si cette perspective vous semble intéressante, nous serions heureux de venir vous présenter plus 

précisément ce protocole. 



 

  

Joseph Gandrieau, professeur agrégé d’EPS, doctorant laboratoire URePSS, Université de Lille, 

joseph.gandrieau@univ-lille.fr 

15. Annexe O : Présentation aux participants 

Bonjour,  

Nous conduisons actuellement des recherches sur l’évolution du niveau d’activité physique et d’éducation à 

l’activité lors du passage du lycée à l’université (projet AP et littératie physique). Cette étude n’est pas obligatoire 

et se fait sur la base du volontariat. Nous cherchons des volontaires, souhaitant à la fois participer à une étude 

scientifique et obtenir un bilan de l’évolution de leur activité physique hebdomadaire. Après l’étude, nous vous 

transmettrons sur demande un document avec vos résultats et des conseils pour améliorer votre activité physique 

et votre santé. 

Nous sommes autorisés à vous proposer de participer à un protocole visant à analyser votre activité physique 

hebdomadaire. Il s’agirait plus spécifiquement de : 

1. Porter, pendant une semaine, un accéléromètre (mesurer votre activité physique) ; 

2. Participer à une séance de mesures (défis physiques, questionnaires) 

 

Attention, l’accéléromètre ne peut pas aller dans l’eau ! Vous devez l’enlever la nuit pour dormir. 

Pourriez-vous nous ramener le consentement de participation, l’autorisation parentale (si mineur) et la 

politique de protection des données signée et complétée svp (cocher « oui » dans les cases) ? 

Les données sont anonymes et nous les conservons dans un espace sécurisé de l’université. Pour toutes questions, 

n’hésitez pas à vous adresse à votre enseignant d’EPS ou à nous contacter à l’adresse email suivante : 

joseph.gandrieau@univ-lille.fr. 

Bien cordialement, 

Joseph Gandrieau, enseignant d’EPS et doctorant en STAPS 

  

mailto:joseph.gandrieau@univ-lille.fr
mailto:joseph.gandrieau@univ-lille.fr


 

  

16. Annexe P : Consentement de participation et autorisation parentale 

Nom : …………. Prénom :………………  Date de naissance : …………. Taille : …….. Poids : …….. 

Il m'a été proposé de participer à une étude sur le niveau d’AP et de littératie physiques. Les chercheurs m’ont 

précisé que je suis libre d’accepter ou de refuser. Dans le cadre de ce projet de recherche, les informations 

recueillies sont à destination des chercheurs impliqués dans ce projet et sont conservées pour une durée maximale 

de 5 ans à l’issue de la fin du projet. Vous pouvez à tout moment et sans vous justifier vous désengager du projet. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier ou effacer en contactant le délégué à la protection des données. Afin d’éclairer ma 

décision, j’ai reçu et compris les informations suivantes :  

1. Je pourrai à tout moment interrompre ma participation si je le désire, sans avoir à me justifier ; 

2. Je pourrai prendre connaissance des résultats de l’étude dans sa globalité lorsqu’elle sera achevée ; 

3. Les données recueillies demeureront strictement confidentielles 

 

17. Annexe Q : Politique de protection des données 

Informations supplémentaires sur la politique de protection des données : La loi dite " Informatique et Libertés 

" du 6 janvier 1978 et la loi du 20 juin 2018  assure la collecte des données, qui assure la mise en œuvre, dans 

l'ordre juridique interne, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection 

des personnes à l'égard des traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, 

ci-après dénommé le règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi informatique et liberté, ce 

projet a fait l’objet d’un dépôt auprès du délégué de la protection des données de l’Université de Lille sous 

le numéro 202037. 

Exercice des droits des personnes concernées : Les participants à l'étude « Distribution de l’activité physique » 

(DAP) peuvent exercer leur droit à la portabilité des données, à leur suppression et à la notification par une tierce 

partie de la rectification, de la suppression ou de la limitation du traitement demandé par les titulaires. 

Consentement de la personne concernée : Les participants à l'étude reçoivent les informations nécessaires pour 

donner leur consentement éclairé. Les chargés d’études s’engagent à informer la personne concernée par la nature 

et les objectifs qui approuvent ou soutiennent le projet ; les risques et les avantages pour les participants ; le 

caractère volontaire et la durée de la participation à l'étude ; la confidentialité de la collecte de donnée ; le but de 

la collecte et de la protection / organisation des données ; la divulgation des données et de leur objectif. 

Documentation et inscription : Le règlement exige de conserver un enregistrement documenté de toutes les 

activités de traitement de données à caractère personnel. Les données sont stockées sur une base de données 

sécurisée de l’Université de Lille auquel l'équipe de recherche a accès. L'accès aux données est obtenu via un nom 

d'utilisateur et un mot de passe. Les données seront stockées pendant 5 ans afin de pouvoir être comparées à 

d’autres applications. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460


 

  

 

Compte-tenu des informations qui m’ont été transmises : OUI NON 

J’ai lu et compris la lettre de présentation et le consentement de participation   

J’accepte librement et volontairement de participer à la recherche AP et littératie 

physique 

  

lu et j'accepte les informations concernant la politique de protection des données du 

projet AP et littératie physique 

  

 

Date : ……. /……. /…………… Date : ……. /……. /…………… Date : ……. /……. /…………… 

Signature du participant : Signature du représentant(e) 

légal(e)               si participant 

mineur : 

Signature du chercheur : 

 

  



 

  

 

Titre : Comprendre et mesurer le concept de Littératie Physique : un défi majeur pour promouvoir l’activité physique durable 

? 

Résumé

Ce travail de thèse a pour objectif d’explorer le concept de 

Littératie Physique et son rôle dans le processus 

d’engagement dans l’Activité Physique. 

Des analyses descriptives du niveau de Littératie Physique, 

des méthodologies de construction et de validation d’outils de 

mesure du concept étudié, et des analyses de l’association 

entre la Littératie Physique et l’Activité Physique ont été 

réalisés dans le cadre de ce travail doctoral. 

Des études complémentaires ont permis d’élargir les 

populations étudiées, d’analyser l’état de développement du 

concept en Europe ainsi que d’évaluer les effets de stratégies 

de développement de la Littératie Physique. 

Nos résultats principaux complètent la littérature récente sur 

la définition et la structure du concept, ainsi que sur son 

association avec l’Activité Physique. Les preuves empiriques 

internes et externes de ce travail exposent un concept 

complexe et multidimensionnel déterminant pour un mode de 

vie actif, qu'il est possible de développer. Les résultats 

mettent en avant l’importance d’une éducation holistique à 

l’Activité Physique pour promouvoir l'AP et la nécessité de 

continuer à s’interroger sur ce concept. Ce travail propose 

également des outils de mesure valides, qu’il serait 

dorénavant intéressant d’intégrer dans des démarches 

d'intervention. 

Des réflexions professionnelles sont notamment proposées 

pour que les actions des professionnels de l'AP s’ancrent dans 

les fondements prometteurs de ce concept à visée de 

promotion de l’AP durable.
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Title: Understanding and Measuring the Concept of Physical Literacy: A Major Challenge for Promoting Sustainable Physical 

Activity? 

Abstract 

The objective of this thesis is to explore the concept of 

Physical Literacy and its role in the process of engagement 

in physical activity. 

Descriptive analyses of the level of Physical Literacy, 

methodologies for constructing and validating 

measurement tools for the studied concept, and analyses of 

the association between Physical Literacy and physical 

activity have been carried out within the framework of this 

doctoral work. 

Our additional studies have allowed for the expansion of 

the studied populations, the analysis of the state of 

development of the concept in Europe, and the evaluation 

of the effects of Physical Literacy development strategies. 

Our main results complement recent literature on the 

definition and structure of the concept, as well as its 

association with physical activity. The internal and 

external empirical evidence from this work exposes a 

complex and multidimensional construct that is crucial for 

an active lifestyle and can be developed. The results 

highlight the importance of a holistic education in physical 

activity to promote physical activity, and the need to 

continue to examine this concept. This work also proposes 

valid measurement tools that would be interesting to 

integrate into intervention approaches. 

Professional reflections are particularly recommended for 

ensuring that the actions of physical activity professionals 

are anchored in the promising foundations of this concept 

for the promotion of sustainable physical activity 
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