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Le sport esr rrès souvenr présenté comme une véritable n philosophie de
vie o, dont I'n essence ) serait une forme d'égalité prorégee par de nom-
breux règlements, codes et chartes qui fixent les pratiques et les com-
pétitions pour permerrre aux meilleur.e.s de gagner. conformément à
cette éthique, I'une des premières règles constitutives des sports consiste
à catégoriser les pratiquant.e's selon divers critères : le handicap (pensons
aux jeux Paralympiques), le poids (dans la plupart des sporti J. .o--
bat : judo, boxe ou encore haltérophilie), l'âge, mais surtôut le sexe. Ce
principe de catégorisation répond au principe de la garanrie d'une incer-
titude du résultat, au fondement de toutes les .ompétitions sportives.

Qu'il s'agisse des compétitions d'élite ou des acivirés du pius grand
nombre, le sport est un espace social où la non-mixité esJ la norme
dominante. Les seules exceptions concernent des pratiques ne sollici-
tant pas en premier lya-de qualités de force, comme le tir, la voile ou
l'équitation. Femmes et hommes concourent ainsi le plus souvent dans
des catégories distinctes, chacune avec ses chronomèties, ses barèmes et
ses records. Les corps masculins et ftminins y sonr explicitement hié-
rarchisés, à partir de I'idée que les hommes seraienr o narurellemenr,
plus forts.

A cette non-mixité s'ajoure une appréciation differenciée des perfor-
mances des sportifs et des sportives par l'ensemble des personnes qui
commenrent les épreuves [Markula, Bruce et Hovden, 20r0] et les or[a-
nisent ainsi que par le public et les athlètes. Ce processus débouche sur
une survalorisation du sport masculin er une réactualisation continue
du sport comme n fief de la virilité ',, pour reprendre les termes propo-
sés par les sociologues Norbert Elias et Eric Dunning [1986]. S'iiconri-
nue d'être opérant pour comprendre le sport du début du >o<r" siècle,
le concept de u fief de la virilité >, qui a pour finalité un o idéal de viri-
lité normatif , [Mosse, r9g7) - traduit par d'aurres comme un ( specrre
de la virilisation , [Baillerte er Liotard, lg99) -, possède un fondêment
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race 120061. En effet, dès les xvrr" er xyrrr" siècles, les corps feminins
ont fait I'objet d'un intérêt marqué chez les médecins promoreurs des
prémices d'une éducation du physique.

L'histoire des pratiques physiques et sportives monrre de façon para-
digmatique une rension entre la naturalité du corps er son historicité, sa
plasticité : parce qu'ils interviennenr sur les qualités plastiques du corps
(qui peut être forgé, formé, amendé par la pratique), les médecins et les
éducateurs réactualisent infine le diktat naturaliste de la difference des
sexes, qu'ils ne songenr de toute façon pas à contester. Cette histoire
fait apparaître un schéma de prescriptions conrradictoires : o Devenez
fones et résistantes pour remplir au mieux vos fonctions maternelles,
mais n'allez p"r lroui transformer en viragos ! > enjoint-on les femmes.
Le dilemme est bien réel car, si la nécessaire régénération du corps de la
nation et des caractères de la n race > (vigueur, santé, taille, force, etc.)
passe par la promotion de la vigueur du corps feminin, celle-ci menace
intrinsèquement le fondement naturel de la difference des sexes et la
stricte partition des rôles.

Cependant, fort de la caution médicale progressivement accordée
à I'exercice physique, le mouvement d'institutionnalisation du sport
feminin s'amorce dans les années 1910 et s'intensifie lors de la Pre-
mière Guerre mondiale grâce à la détermination d'Alice Milliat, grande
militante pour la reconnaissance du sport féminin, notamment inter-
national, et à la politique volontariste de la Fédération sportive femi-
nine internationale (FSFI) qu'elle a créé,e en l92l [Park et Vertinsky,
20131. Cela incite le Comité international olympique (CIO) à accepter
d'inclure, dans les jeux Olympiques d'Amsterdam de 1928, cinq pre-
mières épreuves officielles d'athlétisme feminin. Pourranr, la participa-
tion au 800 mètres de femmes - logiquemenr marquées physiquemenr,
à la fin de la course, par I'effort fourni - déclenche alors une levée de
boucliers médiatique et médicale, aboutissant à I'interdiction d'épreuves
feminines de plus de 200 mètres dès 1932 er pour plus de rrenre ans.

Si l'activisme d'Alice Milliar participe au processus de légitimation du
sport feminin dans I'entre-deux-guerres, les craintes perdurent et mènent
à I'instauration de contrôles médicaux pour les sportives : les médecins
entendent garantir la supposée ( narure , des corps féminins sportifs.

Des sportives sous I'emprise
des contrôles de sexe

Des contrôles de sexe, désignés également comme ( tests de fémi-
nité > ou, dans les années 1990, n contrôles de genre ) - en fait, examens
médicaux imposés à des sportives rirées au sorr -, onr été instaurés pour
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la première fois en 1966 lors des championnars d'Europe d'athlétisme à

Budapest par la Fédéradon inrernationale d'athlétisme (IAAF) et généra-

fisés, àès 1968, p". le CIO Nroodward, 2012). Si leur objectif affiché

- débusquer d'éventuels hommes se faisant passer pour des femmes afin

de rempàrter des médailles - a été maintenu, protocoles et méthodes ont

subi des modifications à travers le temps. On observe le passage de tests

morphologiques et gynécologiques (1966-1968) à des tests cytologiques

pour identifier le deuxième chromosome X (1968-1992), puis génétiques

pour identifier le chromosom e Y (1992-2000) et' depuis 2000, des

tests hormonaux, notamment des taux d'androgènes $flackwitz, 2003 ;

Bohuon, 2012; Bohuon et Rodriguez,2016; Karkazis et al',2012).
Ces pratiques et leurs transformations sont à questionner, tout autant

que les présupposés idéologiques qu'elles laissent entrevoir dès lors

qr',n. définition normative et exclusive de la n vraie femme u se des-

sine à travers ces tests. Cette définition devient le critère décisif d'éligi-

bilité, garant de la pârticipation à la compétition, mais également de la

feminiié. Le choix d'un seul des critères de détermination du sexe (les

organes génitaux appafents puis les chromosomes et/ou les hormones

aujourd'hui) élude la complexité de cette quesrion er mer au ban nombre

d'individus, en rendant leur corps illisible [Peyre et \(iels,2015]. En

effet, les excepdons constatées femettent en cause la bicatégorisation

sexuée, qu'elle soit définie par la conformation de l'appareil génital ou

par la présence des gonades (testicules et ovaires), par la formule chro-

mosomique QO( ou XY), par les taux hormonaux ou Par la psycholo-

gie. En réalité, comme le soulignent depuis longtemps les recherches

feministes comme celles d'Anne Fausto-sterling [2012], il est impos-

sible de déterminer de façon univoque et définitive le sexe bioiogique

d'un individu [voir les notices < Bicatégorisarion > et < Mâle/femelle o].

Si la société ne retient institutionnellement et culturellement que

deux sexes, c'est surtout dans une perspective de régulation sociale. Les

opérations pratiquées sur les enfants intersexes s'avèrent strictement arbi-

traires, la sexuation des corps étant construite en miroir d'une binarité

sociale elle-même fondée sur ( une sexualité reproductive qui construit

des identités claires et sans équivoque ainsi que des positions pour des

corps sexués l'un en fonction de I'autre, fButler, 2005, p. 222]. Ot le
monde du sport produit lui aussi ces opérations chirurgicales norma-

lisatrices, en poussant certaines sPortives à u normaliser o leurs organes

génitaux. La judoka brésilienne Edinanci Silva a ainsi été contrainte

par le CIO à se faire retirer ses testicules intra-abdominaux Pour pou-

voir participer aux jeux Olympiques d'Atlantâ en 1996. De la même

manière, durant les JO de Londres de 2012,les niveaux de testosté-

rone de quatre athlètes feminines ont été jugés trop élevés au regard
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Les résultats de tests plus approfondis imposés à ces sPortives ont alors

montré que toutes présentaient un mélange de caractéristiques anato-

miques féminines et masculines, en conséquence de quoi il leur a été

conseillé de se faire ôter, elles aussi, leurs testicules intra-abdominaux et

de diminuer leur niveau de testostérone pour être autorisées à concou-

rir à nouveau. Par ailleurs, ces athlètes ont été invitées à subir d'autres

procédures médicales, comme une réduction de la taille de leur clitoris

ou de la chirurgie plastique lFénichel et a1.,2013).
La pratique de ces contrôles de sexe supPose ainsi I'application d'une

définition de la u vraie femme >, qui s'incarne dans un corps qualifié de

conforme ou de non conforme. Dans I'histoire du sPort, un seul critère

de détermination du sexe détient le monopole de la vérité de I'iden-

tité sexuée. La n vraie femme D est également définie, en filigrane, par la

maternité, effective ou potentielle. Les médecins, quels que soient leur

domaine et leur niveau d'exercice, s'accordent pour définir les femmes

par leur capacité de gestation. La complexité de la détermination du

sexe se rrouve ainsi évacuée au profit de l'alignement recherché entre

tous les composants du sexe et entre sexe, genre et sexualité lGime-
nez, 20I4f . Tous ces critères sont en définitive choisis comme mar-

queurs de la capacité à avoir une sexualité hétérosexuelle reproductive,

comme l'ont démontré les nombreux travaux traitant de I'hétéronor-
mativé et de I'homophobie dans le sport lliotard, 2008 ; Menesson,

2005, en France; Cahn, 1993, aux Etats-Unis]. Ce sont des préoccu-

pations morales plus que médicales qui président à la prise en charge

âe I'athlète. Il y aurait des corps o bien > ou ( mal , sexués : le normal
srarisrique est remplacé par la norme idéologique. L'existence d'indivi-
dus qui peuvent échouer aux tests sans que I'on puisse parler de fraude

perm€t de mettre en lumière l'inadéquation à la fois des tests et de leur

ôblectif (ce ne sont pas des fraudeurs ou des fraudeuses qui sont dépis-

té.e.s mais bien des athlètes intersexesl) lGimenez,2014]. On constate

la même inadéquation entre les catégories binaires hommes/femmes et

une réalité plus complexe qui s'apparente d'avantage à un n archipel du

genre ) fGuillot, 2008].

1. Selon la définition qu'en donne I'OII (Organisation internationale des intersexes), l'in-
rersexuarion se rapporre à u une gamme de conditions médicales où il y a discordance entre

le sexe génétique d'un enlant (les chromosomes) et son sexe phénotypique (l'apparence des

org"rr., gé.,i,*x) ou à toute autre condition qui s'écarte des normes établies différenciant le

masculin du leminin r.
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Le corps de I'intersectionnalité

Sur les diffërentes scènes sporrives conremporaines (de la pratique

locale jusqu'aux méga-événements intercontinentaux), force est de

.orr.,"*, q,r" d"r ,ror-., corporelles contribuent à la hiérarchisation

symboliquè et matérielle des corps, selon des logiques qui participent

i,.rrr. ,r"r,r.alisation des rapports sociaux de classe, de race et de genre.

Mis à part certaines disciplines bien particulières (comme l'athlétisme,

le basket-ball, le football) où l'élite intègre plus ou moins largement

des sportifs et des sportives africain'e's ou d'ascendance africaine, les

.rp".., (sociaux, médiatiques, politiques) du sport sont encore large-

ment dominés par la figure de I'homme blanc, hétérosexuel, sociale-

ment favorisé et jeune. D'une certaine manière, le sport, s'il autorise

certains renversements symboliques sur la base de son ontologique n éga-

lité des chances )), reste plutôt conservateur au regard des grands enjeux

sociaux contemporains, qu'ils soient de genre, postcoloniaux, politiques

ou économiques. Les corps féminins n'échappent Pas à ces.mécanismes

et peuvent à l" foir être considérés comme des lieux oùr s'exerce I'op-

pression la plus violente et constituer les vecteurs d'un pouvoir spéci-

fique plutôt émancipateur.

L'orientation géopolitique des soupçons sur le sexe des sportives qui

s'expriment d"ttt l.t années L950-I960 s'inscrit dans le contexte his-

toriq,re de la guerre froide, période où le sport revêt ouvertement des

forr"iiorr. pol[iq.r., .r, 
"rr,rr"rrt 

un rôle de ciment national et d'af-

fiche internationale. n Dans la propagande soviétique, I'indifférenciation

sexuelle des corps symbolise à la fois la santé des "mères de la Révolution"

et prétend démontrer I'efficacité des politiques sociale-s et de promotion

de l,égalité enrre hommes er femmes , fDorlin, 2012). Les soupçons se

porr"i, alors majoritairement sur les sporrives de I'Est, dont les perfor-

mances nourrissent la rivalité politique Est/Ouest N(iederkehr' 20091.

Quelques décennies plus tard, alors que le monde soviétique com-

rn.rrà. à se fissurer, on assiste au sein des compétitions sportives fémi-

nines à l'émergence d'une nouvelle féminité sPortive hégémonique, celle

des Africaines-Américaines [vertinsky et captain, 1994]. Très rapide-

menr, celles-ci vonr êrre I'objet de critiques de la part de scientifiques,

mais aussi d'éducateurs influents et de journalistes. Ils soulignent de

supposés avântages physiologiques et anatomiques, héritage de leur

* origi.., africaine. Le mythe de la supériorité physiq^ue de I'n homme

africlin, influence considérablement le paysage sportif. Ainsi, confron-

tées à des stéréorypes raciaux et sexués les désignant comme plus athlé-

tiques et physiquement douées, mais également comme plus n viriles >'

ceitaines d'entie elles déveloPpent des stratégies d'hyperféminisation

et sont
et com
ment
ne sera

çonne
Avec

monde
L'
tIVES,

et celles

der

coût

mances

Pour
Le CIO

I'iden
poli
définie
des

nité
De

a

pays

çonàl

méfie

la
catlon
sition

nisrne



s (de la pratique
x), force est de

a hiérarchisation
s qui participent
race et de genre.
rme I'athlétisme,
noins largement
rce africaine, les

)nt encore large-
:osexuel, sociale-
rort, s'il autorise
ntologique o éga-

les grands enjeux
niaux, politiques
L ces mécanismes
où s'exerce I'op-
n pouvoir spéci-

des sportives qui
le contexte his-

ouvertement des

rational et d'af-
indiflëre nciation
le la Révolution"
et de promotion
Les soupçons se

dont les perfor-
:derkehr, 20091.
soviétique com-
s sportives femi-

3émonique, celle
r4l. Très rapide-
de scientiffques,
ls soulignent de

réritage de leur
re de I'u homme
, Ainsi, confron-
mme plus athlé-
e plus n viriles >,

'perféminisation

SPORT 611

er sont hypersexualisées dans les représentations médiatiques. Dès lors,

et compte tenu de leur inscription dans une norme de feminité large-

ment hégémonique, I'identité sexuée des athlètes africaines-américaines

ne sera pas réellement questionnée. C'est de dopage qu'on les soup-

çonne avant tout.
Avec la chute du Mur de Berlin, les équilibres géopolitiques du

monde sportif sont bouleversés et un monde multipolaire apparaît.

L'éclatement du bloc de I'Est modifie fortement les hiérarchies spor-

tives, avec l'émergence et la progression des anciens satellites soviétiques

et celles des pays africains. L'arrivée de ces participantes semble coïnci-

der avec une réacrualisation des dispositifs de contrôle de genre et une

réécriture des représenrarions d.s càrps spoftifs. À Atl"ttt" en 1996, la

décision du CIO de supprimer le test, jugé inutile en raison de son

coût élevé proportionnellement au nombre de femmes présentant des

differenciations chromosomiques, intervient au moment où les perfor-

mances des athlètes de I'Est s'alignent sur celles des autres sportives.

Pour autant, ce n'est pas véritablement d'abrogation qu'il est question.

Le CIO, tout comme I'IAAF, se rabat sur une disposition antérieure et

prévient qu'un personnel médical défini interviendra s'il y a doute sur

l'identité sexuée de certaines athlètes. Dans ce cadre, I'orientation géo-

politique des soupçons renvoie aux crirères normatifs d'une féminité

définie à partir d'un idéal occidental qui a toujours régi I'intégration

des femmès au monde du sport. À I'h.,tr. d'une nouvelle hypermédia-

tisation, ce dispositif repose donc sur des doutes visuels qui s'appuient

largement sur des stéréorypes du sens commun des dominant'e's. Il
engendre une réacrualisation de la difftrenciation marquée entre u fëmi-

nité ethnicisée, et < féminité blanche ,.
De fait, les organisations sportives internationales sont plus enclines

à mettre en doute le sexe des athlètes qui défendent les couleurs des

pays dits n du Sud o. Elles développent également une culture du soup-

çon à l'égard de certaines fédérations sporriyes nationales, qui tairaient

délibérément la vérité dans le but d'obtenir des médailles et de se posi-

rionner sur la scène internationale sportive et politique. Le o Nord, se

méfie du n Sud o et institutionnalise cette méfiance, au détriment des

femmes dont la visibilité dans les médias demeure Pourtant largement

inferieure à celle des hommes.

Critiquée au moment de son développement dans les années 1930,

la pratiqle sportiye féminine se trouYe ainsi questionnée par I'appli-

cation du test de feminité dans les années 1960, en écho à une oPpo-

sition politico-sportive entre les blocs de l'Est et de I'Ouest, avant de

devenir, depuis les années 1990, I'un des lieux privilégiés de l'antago-

nisme Nord/Sud et, plus précisément, n blanc n/n de couleur >. Le test
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