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APPRENDRE "PAR CORPS" » 
Certains travaux scientifiques consacrés aux statuts occupés par le corps ont 
longtemps tenu à distance ses caractéristiques biologiques des facteurs ex-
plicatifs des comportements sociaux. Ce dualisme cartésien prend forme à 
l’école à travers la distinction concrète entre l’esprit, considéré comme une 
entité pensante, et le corps, considéré comme une substance matérielle à 
laisser de côté. Cependant, les approches croisées actuelles apportées par 
les travaux des anthropologues, sociologues et ethnologues montrent, depuis 
Mauss et Bourdieu, que le corps est façonné dès la naissance par des logiques 
sociales : les expériences vécues par les individus s’inscrivent dans leurs corps 
de façon inconsciente. Le concept d’hexis corporelle – ensemble de pratiques 
corporelles, manières de se tenir, de parler, de marcher, de ressentir et de pen-
ser (Bourdieu, 1976) – illustre ce propos. Tenir compte de l’interdépendance 
entre le corps vivant (biologique) et le corps vécu (ressenti, sensible) dans la 
réflexion sur les usages du corps en contexte scolaire parait donc essentiel. 

[C’est à partir du] corps sensible et la façon dont il reçoit des im-

pressions et dont il est manipulé, que se crée progressivement le 

câblage entre neurones et synapses, induisant chez l’individu des 

réponses tant émotionnelles que sociales (Héritier, 2006, p. 40)

“ “
É lément oublié des préoccupations éducatives et scientifiques, 

supplanté par la supériorité – supposée – de l’esprit, le corps 
peine à trouver sa place au sein de l’école. Mal considéré parce 

que perturbateur, encombrant, mouvant, le corps de l’élève est assu-
jetti aux nombreuses contraintes imposées par l’ordre scolaire. Il ap-
prend à s’adapter, parfois à s’effacer ou au contraire à résister à ce 
carcan rigide. Pourtant, si le cerveau de l’élève est bien indissociable 
du corps de la personne qu’il incarne, la distinction historique entre 
ces deux éléments vient brouiller leur articulation en tant qu’entité glo-
bale. Les usages du corps sont néanmoins multiples et nécessitent de 
prendre en considération les préoccupations qu’ils provoquent. D’une 
vision dualiste à l’image d’un corps idéalisé, les regards scientifiques 
contemporains nous permettent d’apporter quelques clarifications sur 
les divers statuts accordés au corps dans l’enceinte scolaire.

Le corps de l’élève le plus souvent agit à la fois par la règle scolaire et par 

la pression d’une évaluation sociale, peine à être considéré comme lieu et 

élément solidaire des processus d’apprentissage (Dizerbo, 2016, p. 69)

“ “Marie Gaussel

Ontologie de l’être 
Étude de l’être dans ses propriétés globales, 
dans sa nature intime et profonde, par 
opposition à la seule considération de son 
apparence ou de ses attributs séparés.

Le corps, un objet social 
avant tout

Des travaux en sociologie ont défini le concept 
d’habitus selon lequel il n’existerait pas de façon 
de faire naturelle chez l’humain adulte. Il est  
le résultat de la transmission, de l’imitation,  
et d’interactions, structuré par des schèmes 
individuels de perception, de pensée et d’action. 
Ainsi, l'habitus serait une traduction corporelle 
de la manière de percevoir le monde, croisée 
avec l'incorporation de dispositions physiques, 
ou héxis.  

LeLe  corpscorps  auau  cœurcœur  dede  l’écolel’école

Veille
& Analyses

L’essentiel pour comprendre les questions éducatives

bref N°24 
Déc. 2024

HABITUS

Désigne les traits et les 
comportements incarnés 
des personnes : leurs 
comlpétences, leurs habi-
tudes et leurs dispositions.
Ces dernières sont ac-
quises par la socialisation 
et sont tellement ancrées 
dans les identités qu'elles 
paraissent innées.
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L’histoire de la forme scolaire rappelle combien l’école attend des 

élèves un corps docile et suppose une discipline du corps, inté-

riorisée, une autodiscipline par laquelle le corps est prompt à se 

plier à l’ordre impersonnel de la classe (Millet et Thin, 2007, p. 3)

“ “
On peut […] considérer les espaces scolaires comme des disposi-
tifs spatiaux contradictoires […] combinant à la fois surveillance, 
discours et agencements (Chevalier et Leininger-Frézal, 2020, § 8)

“ “
L’organisation de l’espace scolaire est pensée de manière à favoriser l’incorpo-
ration par les élèves des comportements attendus d’eux. Dans un ouvrage de 
référence sur le corps de l’élève, l’écrivaine Pujade-Renaud (1983) compare ce 
dernier à celui d’un zombie, plutôt passif, à la fois présent et absent – ou non 
habité. Arrimé·e à la table, immobile, le corps redressé, il ou elle ne peut s’ex-
primer oralement ni physiquement sans permission. Enfin, les manifestations 
physiques du corps, comme la sueur, les odeurs ou d’autres besoins physiolo-
giques, doivent être maitrisées. 

CORPS DANS L’ESPACE

Du côté des enseignant·es, l’espace-classe est considéré comme un champ 
de bataille que le corps permet d’occuper et de tenir. L’appropriation de cet es-
pace par la personne enseignante est au cœur de nombreuses tensions qui 
conditionnent l’activité, facilitant ou au contraire limitant les interactions. Son 
corps est considéré comme un outil de travail qui transmet des éléments di-
dactiques par sa gestuelle, sa posture et sa capacité à être pleinement présent. 
Des travaux en microgéographie (étude des usages et interactions quotidiennes 
au sein de microespaces, par exemple les gares, les jardins, les bibliothèques, 
les supermarchés et les salles de classe) montrent que la façon de concevoir 
différentes spatialités pédagogiques, notamment les distances entre le corps de 
l’enseignant·e et celui des élèves, est une variable à considérer pour optimiser 
l’apprentissage. Des études sur les espaces d’apprentissage en milieu scolaire, 
et plus précisément sur les interactions non verbales, mettent en évidence l’exis-
tence d’une corrélation positive entre la position de l’élève au sein de la classe 
(par exemple à proximité du bureau professoral) et son niveau d’attention et de 
rendement scolaire. De même, une mobilité facilitée, c’est-à-dire la possibilité 
de venir enseigner au plus près des élèves, aurait une incidence sur la façon 
dont les tâches sont organisées et réalisées, et conduirait à des interactions plus 
fructueuses. Une mobilité empêchée par des tables trop rapprochées ou par des 
cartables empilés produirait l’effet inverse.

Le bon fonctionnement de la classe repose sur le principe de l’acceptation et de 
l’intériorisation des normes scolaires par les élèves. En grande partie implicites, 
ces règles de vie et de travail ne sont pas toujours respectées. Des travaux 
sociologiques (Millet et Thin, 2007) montrent comment les attitudes physiques 
des élèves sont jugées et interprétées selon un système de critères propres à 
chaque enseignant·e. Ne pas se conformer aux postures corporelles attendues 
en milieu scolaire est perçu par le personnel éducatif comme une forme de dé-
viance ou comme le signe de difficultés potentielles (cognitives, psychologiques 
ou familiales), qui rendraient l’élève inéducable. Cette lecture du corps à partir 
d’indices physiques et posturaux contribue à la catégorisation stéréotypée et 
discriminatoire des élèves en fonction de leur origine sociale, en particulier celles 
et ceux issu·es de la classe populaire.

CORPS INDOCILE

Typologie des distances 
proxémiques  

(Hall, 1978)

Le corps et l’espace 
comme outils didactiques  

(Lermigeaux-Sarrade, 2018)

La configuration de l’espace de travail constitue 
un outil didactique qui influence les interactions 
et détermine une structure de communication 
entre les élèves et l’enseignant·e.

Le corps en 3D
La proxémique – l’analyse des usages sociaux 
de l’espace et des distances (Hal, 1978) – ré-
vèle dans la classe les « dimensions cachées » 
de ce micro-univers : 
 l’interaction entre deux personnes est  
 impactée par la distance qui les sépare ;
 l’espacement (cf. schéma ci-dessous)  
 détermine la nature de leurs relations ;
 Le positionnement des corps et des  
 regards (frontal ou latéral) conditionne  
 le mode de communication (confrontation  
 ou coopération).
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Les types d’esthétiques du corps sont ainsi décrits 

comme “ standardisés ”, suivant des directives pré-

définies et diffusées par les médias (notamment les 

réseaux sociaux) et identifiables par certains signes 

extérieurs : forme du corps, marques utilisées, ali-

mentation, types de loisirs, expressions de langage, 

etc.  (Eglem, 2017, p. 103)

“ “

Si les références au corps se déclinent au sein de différentes activités sco-
laires (artistiques, scientifiques ou transversales), l’éducation physique et 
sportive (EPS) est la seule discipline qui place explicitement les expériences 
corporelles au cœur de son enseignement, via le développement de compé-
tences motrices, cognitives et artistiques. Elle est également la seule pour 
laquelle les contacts corporels sont légitimes (pour assurer la sécurité lors de 
la pratique) et considérés comme un outil didactique. Le corps est avant tout 
évalué en fonction de sa performance dans le mouvement, même si, depuis 
les années 2000, une appréciation plus globale de la motricité est également 
prise en compte. La valorisation des compétences physiques participe au 
développement de la confiance et de l’estime de soi, mais elle peut aussi 
provoquer l’effet inverse, une perte d’estime de soi, chez les élèves jugé·es 
moins performant·es.

La valeur du corps, en particulier sur les réseaux sociaux, est estimée en 
fonction de l’image qu’il projette, conforme ou non aux idéaux d’esthétisme 
socialement construits en matière de beauté, d’hygiène et d’alimentation. Ce 
modelage du corps se déroule principalement à l’adolescence, soit en pé-
riode d’enseignement secondaire (collège et lycée) : la personne se centre 
sur elle-même et prend conscience de ce qu’elle est. Ses préoccupations se 
focalisent sur l’image que son corps renvoie aux autres, qui à la fois la jugent 
et lui servent de repère. Le sentiment d’inaptitude face à l’inaccessibilité des 
normes véhiculées dans nos sociétés peut être une source d'insatisfaction 
corporelle potentiellement nuisible à la santé de l’élève.

VALEUR DU CORPS

Des travaux en didactique (Tellier et Eschenauer, 2024) ont montré l’impor-
tance du degré de sentiment de bienêtre sur les apprentissages en contexte 
scolaire, auquel vient s’ajouter désormais un nouvel indicateur : celui du 
confort corporel ressenti par les élèves. Celui-ci est mesuré en fonction du 
niveau de perception des actions menées par l’établissement en matière de 
sociabilisation, d’entraide, d’autonomie, de liberté, de sérénité, de protection, 
de confiance et de disponibilité du personnel éducatif. Une démarche d’opti-
misation des conditions d’accueil et de travail permettrait de mieux concilier 
corps et esprit en s’intéressant à l’élève dans sa globalité. Une réflexion sur 
l’organisation de l’espace pourrait également être engagée afin de lui offrir une 
place plus dynamique au sein d’un cadre d’apprentissage actuellement trop 
rigide. Ce travail mériterait d’être complété par une analyse approfondie des 
représentations du corps, des systèmes de valeurs et des croyances stéréo-
typées véhiculés par la société. 

Place aU CORPS

Le soi physique global

Corps vêtu

Le vêtement a la propriété de véhiculer un certain 
nombre de normes et de valeurs qui contribuent 
à perpétuer l’ordre social traditionnel ou, au 
contraire, à en exprimer le rejet. Provoquant 
parfois de vives réactions, les tenues vestimen-
taires des élèves, en particulier celles des jeunes 
filles, sont assujetties à des normes définies 
par les établissements scolaires, de plein droit. 
Cependant, la mention d’une « tenue correcte » 
interroge les raisons invoquées pour imposer ou 
prohiber le port de tel ou tel vêtement. Malgré les 
incitations institutionnelles à ne pas discriminer 
les jeunes filles, leur apparence corporelle conti-
nue de faire l’objet de préjugés stéréotypés. 

L’appréhension de son soi physique globale 
repose sur l’échelle de valeur que l’on accorde à 
certains éléments de notre être, comme :
 la valeur perçue de ses capacités  
 relationnelles ;
 la valeur perçue de son apparence  
 physique ;
 la valeur perçue de ses compétences  
 physiques ;
 l’estime de soi.
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