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T outes les grandes questions de la psychologie du
sport détaillées dans un ouvrage actuel et adapté
au contexte francophone

Aux États-Unis, la psychologie appliquée au sport et à
l’activité physique s’est largement développée depuis
plusieurs années. En Europe, on remarque un intérêt
croissant pour cette discipline en plein essor.

Avec Psychologie du sport, Richard H. Cox, associe les prin-
cipes fondamentaux de la psychologie du sport et leurs
applications pratiques. L’auteur a mis l’accent sur un 
certain nombre de thèmes tels que :
u le rôle des parents dans la pratique sportive des jeunes, 
u les effets négatifs de l’activité physique, 
u l’importance de l’attention dans le sport, 
u la psychobiologie du sport et de l’activité physique,
uet diverses techniques que peuvent employer les coaches
et enseignants pour aider les athlètes à progresser. 

L’ouvrage a été traduit, puis adapté au contexte euro-
péen, en particulier les exemples illustrant certaines
notions traitées. Ce travail a permis de choisir des sports
tels que le volley-ball ou le football et d’intégrer les 
institutions, les associations, les organismes et les 
structures existants en Europe.

uExemples concrets tirés de divers sports
uAdaptation au contexte européen
uNombreux encadrés « Concepts et applications » qui
fournissent une synthèse de la notion précédemment
traitée. Ces concepts, tirés de la littérature scientifique,
sont suivis d’idées d’applications.
uOutils pédagogiques : listes de mots clés, résumés du
chapitre, questions de réflexion, glossaire.

Public :
uÉtudiants en Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives (STAPS), en psychologie
uCandidats préparant un brevet d’État d’enseignement,
tous sports
uEnseignants
uEntraîneurs et préparateurs mentaux
uSportifs professionnels et amateurs

Richard H. Cox est docteur en psychologie du sport et de l'exercice
physique de l'Université de l'Oregon et est professeur en psycho-
logie à l'Université du Missouri-Columbia. Outre Sport Psychology,
il est l'auteur de nombreux articles. 

Traduction et adaptation de la 7e édition américaine par
Christophe Billon. Traducteur et terminologue indépendant, il est
passionné de sport et pratique le tennis et le golf.

Révision scientifique de Jean-Cyrille Lecoq. Psychologue 
spécialisé en sport, il est également intervenant auprès de la
Fédération Française de Football et de la Fédération Française de
Beach-Volley, intervenant en psychologie à l'UFR STAPS d'Evry,
formateur au CREPS Île-de-France, et membre du L.E.P.H.E de
Véronique Billat.
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Chapit re 1  

Collection dirigée par le Pr Véronique Billat (université d’Évry-Val-d’Essonne – Genopole® 
directrice de l’Unité Inserm 902, Biologie intégrative des adaptations à l’exercice)  

et le Dr Jean-Pierre Koralsztein (Centre de médecine du sport CCAS, Paris)

La collection Sciences et pratiques du sport réunit essentiellement des ouvrages scientifiques et technologiques pour les premier et 
deuxième cycles universitaires en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), sans omettre les professionnels 
du sport (médecins, entraîneurs, sportifs).

La collection a pour objectifs de :

• consolider un objet scientifique au champ des activités physiques et sportives ;
• conforter un champ nouveau de connaissances. Il s’agit d’explorer les activités physiques et sportives pour en faire un objet de 
 recherche et de formation.

Cette collection comprend deux séries d’ouvrages, dans deux formats différents :

• une série SCIENCES DU SPORT composée d’ouvrages donnant les bases des sciences d’appui appliquées à la performance sportive ;
• une série PRATIQUES DU SPORT  des activités physiques et sportives (APS) confrontant les savoir-faire aux méthodologies scientifiques, 
 cela pour une APS particulière. 

ScienceS du Sport

P. Grimshaw et al.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biomécanique du sport et de l’exercice
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w.D. mC arDLe, F.i. KatCh, v.L. KatCh  . . . Nutrition & performances sportives
v. BiLLat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physiologie et Méthodologie de l’entraînement. De la théorie à la pratique (3e édition)
r.h. Cox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologie du sport (2e édition)
J.r. PoortmaNs, N. Boisseau  . . . . . . . . . . Biochimie des activités physiques et sportives (2e édition)
C.m. thiéBauLD, P. sPrumoNt  . . . . . . . . . . L’Enfant et le sport. Introduction à un traité de médecine du sport chez l’enfant
r. PaoLetti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Éducation et motricité. L’Enfant de deux à huit ans
D. riChé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Micronutrition, santé et performance
v. BiLLat, C. CoLLiot  . . . . . . . . . . . . . . . . Régal et performance pour tous
t. PaiLLarD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optimisation de la performance sportive en judo
F. GraPPe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puissance et performance en cyclisme. S’entraîner avec des capteurs de puissance

pratiqueS du Sport

v. BiLLat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’Entraînement en pleine nature
m. ryaN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nourrir l’endurance
G. miLLet, L. sChmitt . . . . . . . . . . . . . . . . S’entraîner en altitude
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VII

Le présent ouvrage traite de la psychologie du 
sport et de l’activité physique, discipline en plein essor en 
France et en Europe.

Cette deuxième édition de Psychologie du sport 
s’adresse à toute personne — étudiant, enseignant, athlète 
professionnel, sportif amateur, entraîneur — souhaitant 
découvrir ce domaine particulier de la psychologie ou ren-
forcer ses connaissances.

L’auteur, Richard H. Cox, a voulu faire un ouvrage 
pratique en le dotant d’outils pédagogiques tels que listes 
de mots clés, résumés de chapitre, questions de réflexion 
et glossaire. 

On peut donc lire l’ouvrage chapitre après chapitre 
ou simplement consulter certaines pages en fonction de ce 
que l’on recherche.

On aurait pu croire, au regard des différents livres 
qui ont déjà été écrits sur le sujet, que Psychologie du sport 
ne serait qu’un ouvrage de plus. Mais il n’en est rien car 
Richard H. Cox a su savamment allier les principes fonda-
mentaux de la psychologie du sport et de l’activité physique 
avec les applications du sport au quotidien. Sans oublier la 
dimension nouvelle conférée par la présence de sujets tels 
que le rôle de l’hypnose, la psychologie sociale du sport, 
les agressions et la violence dans le sport, l’influence du 
public. Dans cette deuxième édition française, l’auteur a 
mis l’accent, entre autre, sur la psychobiologie, le rôle de 
l’attention et les effets négatifs de la pratique sportive.

La traduction de Sport Psychology fut un réel plai-
sir. Nous nous sommes attachés à adapter son contenu au 
public européen francophone.

Ce travail d’adaptation a d’abord porté sur le choix 
des sports pour les exemples qui illustrent les notions de 
psychologie traitées. En effet, la version américaine origi-
nale met souvent en scène, de façon bien légitime, des 
pratiquants de sports américains tels que le base-ball et 
le football américain. Ces disciplines sont encore mécon-
nues du grand public européen. Nous avons donc souvent 

choisi des sports plus « européens » tels que le volley-ball 
ou le football. Bien entendu, nous avons conservé certains 
exemples typiquement américains en explicitant les règles 
spécifiques de ces sports afin de permettre au lecteur de 
comprendre les concepts abordés et de découvrir peut-être 
ces sports. Cette adaptation a également consisté à intégrer 
les institutions, associations, organismes et structures exis-
tant sur le vieux continent.

Dans l’univers encore peu connu de la psycholo-
gie du sport et de l’activité physique, Psychologie du sport 
vient prendre une place qui lui était destinée, tant cet ou-
vrage est riche d’enseignements et de conseils.

Que son auteur en soit remercié.

Jean-Cyrille Lecoq et Christophe Billon

Présentation de la deuxième édition française
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IX

Cet ouvrage est essentiellement destiné aux étu-
diants en Psychologie, Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives ainsi qu’aux personnes préparant 
un brevet d’état d’enseignement dans divers sports, car il 
leur permettra d’étudier la discipline de la psychologie du 
sport et de l’activité physique. En l’associant à des articles 
tirés de la recherche, les professeurs peuvent s’en servir 
comme support de cours. Aux États-Unis, ces dernières 
années ont été marquées par l’essor de la psychologie 
appliquée du sport et de l’activité physique. En Europe, 
on remarque un intérêt certain pour cette discipline en 
plein essor. Cet ouvrage vise donc à aider les étudiants 
désireux d’appliquer les concepts de la psychologie du 
sport et de l’activité physique. Il est cependant essentiel 
de bien mesurer le danger que représente l’application de 
concepts n’ayant pas fait l’objet d’une validation de la re-
cherche scientifique (attention aux gourous). Nous allons 
donc décrire des applications mises en perspective avec 
des concepts étayés par la littérature scientifique. Parfois, 
la recherche concernant un domaine particulier aboutit à 
plusieurs conclusions. Dans ce cas, les concepts et appli-
cations retenus sont ceux qui sont les plus couramment 
utilisés dans la communauté scientifique.

1. L’organisation de l’ouvrage

Le terme « psychologie du sport » englobe les no-
tions de psychologie sociale et de psychologie de l’activi-
té physique. Cet ouvrage est doté de six parties. Les quatre 
premières sont consacrées à des thèmes de psychologie 
du sport purs, tandis que les parties 5 et 6 traitent respec-
tivement l’aspect social de la psychologie du sport et la 
psychobiologie du sport. Au total, cet ouvrage comprend 
dix-neuf chapitres dotés systématiquement d’aides péda-
gogiques. Voici le découpage des six parties :

Première partie — Fondement de la psychologie du 
sport

Cette première partie comprend deux chapitres. 
Le Chapitre 1, « Introduction à la psychologie du sport », 

s’attache à présenter le domaine : historique, profession, 
certification, éthique, accréditation et thèmes multicultu-
rels ayant trait à la race et au genre. Le Chapitre 2, « La 
personnalité, caractéristique majeure de l’individu », traite 
les dispositions relativement permanentes de l’athlète. À 
noter de nouvelles notions sur l’intelligence émotionnelle 
et le ressort psychologique.

Deuxième partie — La motivation dans le sport et 
l’activité physique

La Partie  2 est constituée de trois chapitres. Le 
Chapitre 3, « La confiance en soi et la motivation intrin-
sèque », renferme des conclusions de nouveaux travaux 
de recherche qui étayent le modèle intégré de la moti-
vation intrinsèque et extrinsèque, avec de nouveaux 
outils de mesure de la motivation autodéterminée. Vous 
y découvrirez également le phénomène de la «  main 
chaude », élément de la dynamique psychologique, ainsi 
que les thèmes de la passion obsessionnelle et harmo-
nieuse. Le Chapitre 4, « La théorie des buts d’accomplis-
sement », présente les orientations motivationnelles et les 
climats motivationnels. Un nouvel instrument, l’Achieve-
ment Goals Questionnaire for Sports (AGQ-S), est présen-
té et son importance théorique détaillée. Nous abordons 
également le thème de la sportivité et du mauvais esprit, 
à travers les comportements prosociaux et antisociaux. 
Vous trouverez également de nouveaux éléments sur l’hy-
pothèse d’appariement et les antécédents et résultats de 
l’orientation motivationnelle. Le Chapitre 5, « Les jeunes 
et le sport », s’attarde sur les relations entre le coach, les 
parents et les pairs, les buts d’accomplissement et le cli-
mat motivationnel, ainsi que tout ce qui concerne la mise 
en place d’un programme sportif destiné aux jeunes. Ces 
thèmes seront plus particulièrement utiles aux étudiants 
qui se destinent à l’enseignement ou au métier de coach.

Troisième partie — Les effets de l’attention, des 
émotions et de l’humeur sur la performance

Cette troisième partie comprend trois chapitres. Le 
Chapitre 6, « L’attention et la concentration dans le sport 
et l’activité physique », explique le rôle crucial d’une at-

Avant-propos à la 7e édition américaine
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 Avant-propos

tention de qualité pour l’exécution d’une tâche motrice. 
Nous allons notamment explorer les mécanismes à l’ori-
gine de la relation entre l’attention et la performance. 
Le Chapitre 7, « Les relations entre l’anxiété, le stress et 
l’humeur », décrit les relations interactives et significations 
des termes anxiété, stress et humeur, ainsi que l’influence 
de chacun sur la performance sportive. Vous découvrirez 
le rôle du perfectionnisme dans le sport, la façon dont on 
le mesure, ainsi que son impact sur la performance. Le 
Chapitre 8, « Les alternatives à la théorie du « U » inver-
sé », renferme des données sur les émotions et présente le 
modèle probabiliste de détermination d’une zone de per-
formance individuelle liée à l’affect (IAPZ).

Quatrième partie — Les interventions cognitives et 
comportementales

Cette partie comprend quatre chapitres. Le 
Chapitre  9, «  Les stratégies de «  coping  » (faire face) et 
d’intervention appliquées au sport », analyse le « coping », 
le dialogue intérieur, les stratégies de relaxation et de 
dynamisation. Nous traitons les sources de stress et stra-
tégies d’adaptation, l’évaluation du dialogue intérieur et 
la méditation corps-esprit intégrée. Le Chapitre  10, «  La 
fixation de buts en sport », explique les mécanismes de la 
fixation de buts et en quoi ces derniers peuvent dynami-
ser et motiver l’athlète. Nous allons découvrir les relations 
entre la fixation de buts et les buts d’accomplissement. 
Le Chapitre 11, « L’imagerie et l’hypnose dans le sport », 
décrit ces deux types d’intervention capables d’influer à 
la fois sur la cognition et la motivation. Nous verrons la 
relation de l’hypothèse de l’équivalence fonctionnelle avec 
l’imagerie et l’imagerie de type PETTLEP. Le Chapitre 12, 
«  L’entraînement mental  », décrit les méthodes psycho-
logiques destinées à développer les qualités mentales du 
sportif. Nous explorons la force mentale, la spiritualité, 
les comportements superstitieux et une approche pleine 
conscience-acceptation-engagement de l’entraînement 
mental.

Cinquième partie — La psychologie sociale du sport

Quatre chapitres constituent cette cinquième par-
tie. Le Chapitre 13, «  Les agressions et la violence dans 
le sport », renferme des exemples, théories et explications 
des agressions commises par les athlètes. Vous découvrirez 
le thème de la légitimité perçue du comportement agres-
sif, ainsi que le développement moral. Le Chapitre  14, 
« L’influence du public et les effets de la présentation de 
soi dans le sport », décrit comment le public peut condi-
tionner la performance sportive. Y sont également abor-
dées les notions de présentation de soi et d’auto-handi-
cap. Le Chapitre 15, « La cohésion dans le sport », traite 
les facteurs à l’origine de la cohésion d’une équipe et les 
conséquences de cette unité et met l’accent sur la perfor-
mance et la satisfaction individuelle. Le Chapitre 16, « Le 
leadership et la communication dans le sport », passe en 
revue les principales théories du leadership et s’attarde sur 

les modèles sportifs de leadership propres à une situation. 
Nous évoquons le modèle de contingence des personna-
lités dans le sport de Smith, un modèle de la compétence 
en matière de coaching et le modèle 3+1 C de la relation 
coach-athlète de Jowett.

Sixième partie — La psychobiologie du sport et de 
l’activité physique

Cette partie comprend trois chapitres. Le 
Chapitre  17, «  La psychologie de l’activité physique  », 
décrit des thèmes qui font de la psychologie du sport une 
sous-discipline de la psychologie de l’activité physique. 
D’importantes notions y sont traitées  : l’intensité de l’ac-
tivité physique (hypothèse du double mode, modèle cir-
complexe), les effets de l’activité physique sur les fonctions 
cognitives, les applications de la théorie de l’autodétermi-
nation et le désir d’être musclé. Le Chapitre 18, « La psy-
chologie des blessures et la fin de carrière », aborde les 
antécédents psychologiques et la rééducation suite à une 
blessure. Nous décrivons notamment la réaction émotion-
nelle à la blessure, le recours à l’écriture pour diminuer le 
traumatisme émotionnel, l’utilisation de la musique pour 
diminuer la douleur, la psychologie du retour à la compé-
tition suite à une blessure et l’arrêt de la carrière en raison 
d’une blessure et d’autres causes. Le Chapitre  19, «  Les 
aspects négatifs du sport et de l’activité physique », expose 
les effets négatifs du dopage, de la dépendance à l’activité 
physique, des troubles de l’alimentation, de la dysmorphie 
musculaire et de l’épuisement sur le comportement de 
l’athlète et analyse leur imbrication.

2. La pédagogie

Cet ouvrage renferme un grand nombre d’aides 
pédagogiques qui rendront service aux étudiants, aux en-
seignants et aux entraîneurs et notamment des exemples 
concrets tirés de divers sports. Les grands thèmes abordés 
sont suivis d’encadrés «  Concepts et applications  » qui 
fournissent une synthèse de la notion précédemment trai-
tée. Ces concepts, tirés de la littérature scientifique, sont 
suivis d’idées d’application pour l’entraîneur ou l’ensei-
gnant.

D’autres outils pédagogiques sont mis à disposition du 
lecteur  : une liste de mots clés, un résumé du chapitre, 
des questions de réflexion et un glossaire. Les mots-clés, 
présentés en début de chapitre, attirent l’attention de 
l’étudiant sur les termes et concepts importants qui seront 
traités.
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PARTIE

Chapitre 1. 

Chapitre 2. 

Chapitre 3. 

Chapitre 4.. 

La première partie est constituée de deux chapitres. Le premier, intitulé « Introduction 
à la psychologie du sport », permet de comprendre, entre autres choses, ce qu’est la psy-
chologie du sport, comment elle est née (grâce à un bref historique), quels organismes pro-
fessionnels sont concernés, comment devenir psychologue du sport, le rôle de l’éducation 
multiculturelle et les problèmes de genre influant sur la vie des athlètes, des coaches et de 
tous ceux qui s’intéressent à la culture de la psychologie du sport et de l’activité physique. 
Le second chapitre de cette partie, « La personnalité de l’athlète », traite ce thème en détail. 
Ces premières lignes vont vous plonger directement dans le vif du sujet. Le match à rebon-
dissements que nous allons vous présenter montre bien l’importance des dimensions mentale 
et psychologique dans chaque compétition sportive et pourquoi les psychologues du sport 
s’attachent à comprendre tout ce qui touche à la personnalité et à la psychologie des sportifs, 
et ce à tous les niveaux, des catégories de jeunes au sport professionnel. En route pour le 
stade et bienvenue dans l’univers de la psychologie du sport.

Saison 1998/1999 du championnat de France de football de Division 1, Stade vélo-
drome de Marseille. En ce 22 août 1998, l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier. Grâce 
à une extraordinaire démonstration de jeu collectif, les Montpelliérains mènent 4-0 au bout 
de 34 minutes de jeu et atteignent le repos, forts de cet avantage jugé insurmontable par la 
majorité des spectateurs assis dans les travées. Le public du Stade Vélodrome gronde et les 
Olympiens rentrent tête basse au vestiaire. Marseille réduit le score à la 61e minute, puis 
revient à 2-4 deux minutes plus tard. Ces deux buts en trois minutes redonnent espoir aux 
Marseillais, tandis que le doute assaille les Héraultais. Le phénomène des vases communi-
cants commence à opérer, la confiance change de camp. Comme souvent, l’équipe en phase 

Chapitre 1. Introduction à la 
psychologie du sport

Chapitre 2. La personnalité, 
caractéristique majeure de 
l’individu

PREMIÈRE PARTIE

Fondement de la 
psychologie du sport 
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descendante, Montpellier, recule et joue proche de son but. Marseille, poussé par un public survolté met 
toutes ses forces dans la bataille, revient à 3-4, à la 71e minute, à 4-4 à la 81e, puis arrache la victoire à 
deux minutes du coup de sifflet final. Au retour des vestiaires après le repos, Roland Courbis, entraîneur 
de l’OM, avait annoncé à son homologue montpelliérain Michel Mézy que Marseille allait l’emporter 5-4. 
Était-il sûr d’avoir regonflé le moral de ses troupes ou s’agissait-il simplement d’intox ? Quoi qu’il en soit, 
ce match est resté dans les annales. 
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Chapit re 1 Fondement de la psychologie du sport 

Avant d’entamer notre discussion sur la psy-
chologie du sport, il est important de présenter deux 
thèmes relativement récents en matière de psycho-
logie et de psychologie du sport, que sont la psy-
chologie positive et la pratique factuelle. La psycho-
logie positive est une approche du comportement 
humain axée sur le bien-être et pas seulement sur 
l’absence de maladies. Mettre l’accent sur la qua-
lité de vie et les aspects positifs de la psychologie 
permet d’éviter les maladies mentales (Gordon, 
2008  ; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Dans 
cet ouvrage, nous allons nous concentrer sur la psy-
chologie du sport, laquelle a toujours privilégié une 
approche de la psychologie tournée vers le bien-
être ou la pensée positive. La pratique factuelle est 
guidée par le principe d’une application et d’une 
pratique saine basée sur des notions scientifiques 
correctes (Gill, 2009 ; Moore, 2007). La discipline 
scientifique qu’est la psychologie du sport doit 
continuer de se développer en privilégiant la consti-
tution d’un corpus de connaissances factuelles. 
Dans un exposé important, Gardner (2009) aborde 
le thème de la pratique factuelle et pose trois ques-
tions fondamentales sur la psychologie du sport  : 
(1) la psychologie du sport peut-elle être considérée 
comme une discipline scientifique  ? (2) Pourquoi 
n’a-t-on pas mis plus l’accent sur l’évolution profes-
sionnelle et les progrès scientifiques ? (3) Plusieurs 
interventions ont été proposées pour apporter des 
changements d’ordre psychologique chez les ath-
lètes, mais pourquoi n’a-t-on pas privilégié l’iden-
tification des mécanismes permettant de mettre en 
œuvre des changements significatifs  ? Au sujet de 
cette troisième question, si l’on considère qu’une 
variable a un effet sur une seconde variable, est-il 
possible d’identifier une troisième variable à même 
de modifier cet effet  ? Ce serait alors un exemple 
de mécanisme du changement. Ces questions, ainsi 
que d’autres, s’imposent pour que la psychologie 
du sport soit une discipline à part entière. Si elle ne 
repose pas sur des concepts scientifiques sérieux, la 
psychologie du sport appliquée ne peut avoir une 
dimension factuelle. Voilà pourquoi le présent ou-
vrage traite des concepts et applications de la psy-
chologie du sport basés sur des expérimentations. 
Smith (2006) a décrit de la manière suivante la per-
ception académique idéale de la relation entre la 
recherche, la théorie et l’application (intervention) :

Les théories inspirent la recherche et la re-
cherche scientifique contrôle les théories et aboutit 
parfois à la révision et à l’enrichissement de ces der-
nières. Les théories et les recherches inspirent éga-
lement les interventions. La recherche axée sur les 
interventions constitue un moyen d’évaluer l’adé-
quation de ces dernières, mais également la théorie 
qui en est à l’origine.

La psychologie est le sujet le plus fascinant 
de la pratique sportive, peut-être parce qu’entraî-
neurs, sportifs et supporteurs en parlent avec plaisir. 
Le spectateur lambda ne se lance généralement pas 
dans une explication biomécanique pour commen-
ter un exploit sportif extraordinaire. Par contre, il 
fournit plus volontiers une explication psycholo-
gique (par exemple, la solidité mentale, la motiva-
tion et la force de caractère). Tous les deux ans, à 
l’occasion des Jeux olympiques d’hiver ou d’été, les 
supporteurs du monde entier ne perdent pas une 
miette du spectacle offert. Lors des retransmissions 
télévisées des différentes épreuves, il est parfois 
fait référence à des sportifs qui ont recours aux ser-
vices d’un psychologue du sport professionnel. Le 
téléspectateur devine souvent cette collaboration 
lorsque les caméras effectuent des gros plans sur les 
athlètes1. De même, les équipes de télévision par-
viennent de plus en plus fréquemment à repérer les 
golfeurs professionnels qui travaillent avec un psy-
chologue du sport. Aux États-Unis, de nombreuses 
équipes professionnelles des sports américains 
(base-ball, football américain, hockey sur glace et 
basket-ball) confient la préparation mentale de leurs 
joueurs à des psychologues du sport. D’ailleurs, 
on voit beaucoup de jeunes chercheurs  proposer 
leurs services en psychologie à des équipes profes-
sionnelle, olympiques ou universitaires. Espérons 
qu’ils acquerront les connaissances, l’expérience 
et la certification/qualification pour pouvoir réali-
ser leur rêve. En Europe, on commence à prendre 
conscience de l’importance de la préparation men-
tale dans le sport, le phénomène étant plus marqué 
dans les sports individuels (tennis, judo ou escrime, 
par exemple).

On peut cependant se demander qui four-
nira une assistance en psychologie du sport aux 
entraîneurs et joueurs des millions d’équipes de 
jeunes et universitaires qui ne disposent pas de res-
sources financières pour se payer les services d’un 
praticien à temps plein ou à temps partiel. Offrir à 
chaque entraîneur et sportif les services d’un psy-
chologue est un objectif utopique. Il vaudrait mieux 
former ces acteurs pour qu’ils puissent se prendre 
eux-mêmes en charge et aider les autres. Le seul 
but du consultant en psychologie du sport devrait 
être d’apprendre à ses clients à conseiller les autres 
ou à s’autogérer. 

Vous étudiez aujourd’hui la psychologie 
du sport, mais vous ne deviendrez pas forcément 
consultant pour une équipe professionnelle. Mais, 
espérons que vous serez à même d’appliquer ce 
que vous aurez appris dans ce livre et de partager 
vos connaissances.

1 N.D.T. : tout au long de l’ouvrage, nous utiliserons 
indifféremment les termes « athlète » et « sportif ».
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Cet ouvrage permettra aux futurs entraîneurs 
et spécialistes d’apprendre les notions de psycholo-
gie du sport et leurs applications, même s’il ne s’agit 
pas d’une science parfaite. Il y a beaucoup à ap-
prendre en matière de préparation mentale pour le 
sport de compétition. Nous aurons toujours besoin 
de scientifiques désireux de découvrir un nouveau 
savoir. Lisez ce livre avec un esprit ouvert et abor-
dez la psychologie du sport comme une science.

Un certain nombre de thèmes connexes 
sont abordés dans les paragraphes suivants. Il s’agit 
d’informations d’ordre général nécessaires à l’étude 
de la psychologie du sport et de l’activité physique. 
Concrètement, ce chapitre définit la psychologie du 
sport, dresse un bref historique de cette discipline 
en Amérique du Nord et en Europe, avec le déve-
loppement d’organismes professionnels, aborde la 
certification, passe en revue le rôle du psychologue 
du sport, traite de la déontologie et de l’éthique en 
matière de psychologie du sport appliquée, couvre 
les questions d’agrément des formations et conclut 
par une discussion sur les problèmes multiculturels 
associés à la race et au genre.

1. La définition de la 
psychologie du sport  
et de l’activité physique

Il s’agit d’une science consistant à appli-
quer au sport et à l’activité physique les principes 
de la psychologie, souvent dans le but d’amélio-
rer les performances. En réalité, le véritable psy-
chologue du sport ne se limite pas à contribuer 
à l’amélioration des performances mais consi-
dère le sport comme un vecteur d’enrichissement 
humain. La recherche de la victoire à tout prix 
est une attitude incompatible avec les objectifs et 
principes d’un bon psychologue du sport. Le pra-
ticien aspire à aider le sportif à exploiter tout son 
potentiel en lui permettant de développer sang-
froid et confiance en soi. Si la collaboration avec 
un jeune athlète débouche sur une amélioration 
de ses performances, tant mieux. Cependant, une 
expérience de qualité peut très bien augmenter la 
motivation intrinsèque du sportif sans que la vic-
toire soit au rendez-vous. Globalement, la psy-
chologie du sport est un sujet passionnant destiné 
à améliorer à la fois les performances sportives et 
la dimension socio-psychologique de l’enrichis-
sement de l’être humain.

En d’autres termes, la psychologie du sport 
et de l’activité physique est l’étude de l’effet des 
facteurs psychologiques et émotionnels sur les per-
formances et de l’influence de la pratique sportive 

sur ces mêmes facteurs. Cette définition très simple 
montre clairement l’interaction entre la pratique 
sportive et ces derniers. Cet ouvrage est articulé 
autour de ce principe élémentaire. Les facteurs 
psychologiques et émotionnels influent sur les per-
formances athlétiques. L’athlète peut apprendre à 
les moduler et à les maîtriser. Inversement, la pra-
tique sportive peut avoir des effets bénéfiques sur 
le « patrimoine » psychologique et émotionnel de 
l’individu.

2. L’histoire de la psychologie 
du sport en Amérique  
du Nord 

La psychologie du sport, en tant que su-
jet d’étude à part entière, est très récente et en 
constante évolution. Aux États-Unis, les premières 
véritables recherches en matière de psychologie du 
sport remontent à 1897 et sont l’œuvre de Norman 
Triplett. S’appuyant sur des observations réalisées 
sur le terrain et sur des statistiques, Triplett analysa 
les performances de cyclistes lorsqu’ils couraient en 
groupe. Il conclut de cette étude « historique » que 
la présence d’autres concurrents permettait d’amé-
liorer les performances des coureurs (Davis, Huss & 
Becker, 1995).

Même si Triplett a pris part à l’une des pre-
mières recherches en psychologie du sport de l’his-
toire, il ne fut pas le seul à mener une étude sur le 
long terme. Ce fut notamment le cas de Coleman 
Roberts Griffith, souvent considéré comme le 
« père de la psychologie du sport en Amérique du 
Nord » (Gould & Pick, 1995). Créateur du premier 
laboratoire de psychologie du sport, à l’université 
d’Illinois, en 1925, Griffith réalisa une étude de 
longue durée sur la nature de l’habileté psychomo-
trice, l’apprentissage moteur et la relation entre les 
variables de personnalité et la performance phy-
sique.

S’il mit en place le premier laboratoire de 
psychologie du sport, Griffith fut également le pre-
mier psychologue à être engagé dans une équipe 
professionnelle aux États-Unis. En 1938, P. K. 
Wrigley, propriétaire des Chicago Cubs, le recruta 
pour améliorer les performances de son équipe 
de baseball. Devant faire face à la résistance du 
coach Charlie Grimm, Griffith n’obtint pas d’ex-
cellents résultats, mais son approche scientifique 
de la psychologie du coaching devint un modèle 
pour les psychologues du sport intervenant au sein 
d’équipes professionnelles (Green, 2003).
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Après la Seconde Guerre mondiale, d’émi-
nents chercheurs, tels que Franklin M. Henry, de 
l’université de Californie, John Lawther, de l’uni-
versité de Pennsylvanie, et Arthur Slater-Hammel, 
de l’université d’Indiana, créèrent un cursus de troi-
sième cycle et mirent sur pied leur propre labora-
toire de recherche.

Nombre de femmes ont également joué un 
rôle-clé dans le développement de la psychologie 
du sport aux États-Unis, parmi lesquelles Dorothy 
Harris, Eleanor Metheny, Camille Brown, Celeste 
Ulrich et Aileen Lockhart, que l’on peut toutes 
considérer comme les «  mères de la psycholo-
gie du sport  », Dorothy Harris étant également la 
« mère de la psychologie du sport appliquée » (Gill, 
1995 ; Granito, 2002 ; Oglesby, 2001). Des femmes 
telles que Joan Duda, Deb Feltz, Diane Gill, Penny 
McCullagh, Carole Oglesby, Tara Scanlan, Maureen 
Weiss et Jean Williams apportèrent également une 
contribution non négligeable au développement de 
la psychologie du sport moderne, mais demeurent 
également à ce jour des personnages clés dans le 
domaine (Krane & Whaley, 2010).

Pour faire référence à la période entre 1950 
et 1980, Dan Landers (1995) parlait des « années 
déterminantes  » en matière de psychologie du 
sport. Durant ces trente ans, la psychologie du sport 
commença à se faire une place en tant que disci-
pline à part entière, distincte de la physiologie de 
l’activité physique et de l’apprentissage moteur. Ce 
fut plus particulièrement vrai pour la psychologie 
du sport « appliquée ». Avant l’émergence de cette 
dernière, la plupart des études étaient effectuées en 
laboratoire et on parlait de recherches sur l’appren-
tissage moteur. Pendant ces années déterminantes, 
des recherches capitales furent menées et des ou-
vrages essentiels furent publiés. Ces premières ini-
tiatives sporadiques ouvrirent la voie à la naissance 
de la psychologie du sport en tant que sous-disci-
pline universitaire de l’éducation physique et de la 
psychologie. 

Ces trente années ont été jalonnées de re-
cherches cruciales, parmi lesquelles, les travaux de 
Warren Johnson (années 1960) sur l’hypnose et la 
performance sportive, le développement des tech-
niques d’évaluation de l’état d’anxiété par Rainer 
Martens (années 1970 et 1980), les recherches de 
Dan Landers et Rainer Martens à l’aide du modèle 
de facilitation sociale de Zajonc (années 1970), les 
travaux d’Albert Carron et P. Chelladurai sur le lea-
dership en sport et la cohésion de groupe (années 
1970 et 1980), les recherches de Ronald Smith et 
Frank Smoll sur les comportements des entraîneurs 
de jeunes athlètes (années 1970 et 1980) et les 
travaux de Bill Morgan sur le « profil iceberg » de 
l’athlète solide mentalement (années 1970 et 1980).

En 1966, Thomas Tutko et Bruce Ogilvie sor-
tirent un livre intitulé Problem Athletes and How 
to Handle Them1. Cet ouvrage, qui traite de la 
relation entraîneur/entraîné, ainsi que le question-
naire d’évaluation de la personnalité des athlètes 
(Athletic Motivation Inventory – AMI) conçu par les 
mêmes auteurs, furent très bien accueillis par les 
athlètes. Par contre, les spécialistes de psychologie 
du sport de l’époque jugèrent ces travaux simplistes 
et estimèrent qu’ils ne reposaient pas sur des don-
nées scientifiques solides. Aujourd’hui, la commu-
nauté scientifique porte un regard bien plus posi-
tif sur les recherches de Bruce Ogilvie, considéré 
aux États-Unis comme le père de la psychologie du 
sport appliquée.

Si Coleman Roberts Griffith est le père de la 
psychologie du sport aux États-Unis, Bruce Ogilvie, 
celui de la psychologie du sport appliquée, le titre 
de «  père de la psychologie du sport moderne  » 
revient à Rainer Martens, ancien professeur de psy-

1 N.D.T. : Les athlètes à problèmes, Paris, Vigot, 1981, 
pour l’édition française.

Corbis
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chologie du sport à l’université d’Illinois et fonda-
teur de Human Kinetics Publishers.

3. L’histoire de la psychologie 
du sport en Europe 

On dit que la psychologie du sport est ap-
parue en Amérique du Nord grâce à des étudiants 
d’Europe continentale et du Royaume-Uni venus 
étudier dans des universités. Ces étudiants sont en-
suite retournés en Europe armés de leurs connais-
sances et ont lancé leurs propres programmes. On 
peut également affirmer que la psychologie du 
sport a émergé en Europe de manière indépendante 
(Seiler & Wylleman, 2009). Sans aller jusqu’à rela-
ter de manière exhaustive le développement de la 
discipline en Europe, il est important de retracer 
brièvement les contributions de trois pionniers eu-
ropéens de la psychologie du sport.

On dit que Pierre de Coubertin, pédagogue 
et président du Comité International Olympique 
(CIO) de 1896 à 1925, est la première personne 
à avoir employé le terme psychologie du sport. Si 
Coubertin n’a peut-être pas pesé sur le développe-
ment de la psychologie du sport en Amérique du 
Nord, il a influé sur les membres du CIO en matière 
de psychologie du sport (Kornspan, 2007). En tant 
que président du CIO, Coubertin a joué un rôle-clé 
dans l’organisation de deux congrès olympiques 
portant notamment sur la psychologie du sport. 
Le premier se tint au Havre en 1897 et le second 
à Lausanne en 1913. Ce fut lors du Congrès de 
Lausanne que l’on présenta officiellement la psy-
chologie du sport comme branche de la science 
du sport. On retient deux exposés faits lors de ce 
Congrès de Lausanne : « L’état d’esprit d’un cham-
pion », de Paul Rousseau, et « L’étude du sport au 
sein du laboratoire de psychologie ». Selon Müller 
(1997), Coubertin a souvent déclaré que la psycho-
logie du sport était née lors du Congrès de Lausanne 
de 1913. Cela ferait de Pierre de Coubertin le père 
de la psychologie du sport en Europe, si ce n’est 
dans le monde.

L’autre père parfois « revendiqué » de la psy-
chologie du sport en Union soviétique est Avksenty 
Cezarevich Puni (1898-1986). Diplômé de l’institut 
Lesgaft de Culture Physique de Leningrad, Puni y a 
enseigné jusqu’à sa mort, à l’âge de 87 ans. Il mit en 
place cette nouvelle discipline à Leningrad en créant 
le Département de Psychologie du sport. Pendant 
ce temps, son collègue et rival Piotr Antonovich 
Roudik en faisait de même à l’Institut Central D’État 
de Culture Physique de Moscou. En 1925, Roudik 
créa le premier laboratoire de psychologie du sport 

d’Union soviétique, au moment même où Coleman 
Griffith ouvrait le sien à l’université d’Illinois. Bien 
que l’on ait identifié quelques intérêts communs 
entre Puni et Roudik, les travaux de Roudik étaient 
plus idéologiques et moins appliqués que ceux de 
Puni (Ryba, Stambullova & Wrisberg, 2005). En tant 
que spécialiste de la psychologie du sport appli-
quée, Puni a légué son modèle de «  Préparation 
psychologique à la compétition  »  à  la  fin  des 
années 1960 et au début des années 1970, époque à 
laquelle les psychologues du sport nord-américains 
se concentraient plus sur les sciences du sport que 
sur la psychologie du sport appliquée. On peut dire 
que le modèle de Puni a été déterminant dans tous 
les succès sportifs décrochés par l’Union soviétique 
pendant cette période (Stambulova, Wrisberg & 
Ryba, 2006).

En Europe, la Seconde Guerre mondiale 
marqua un tournant. Après la fin des hostilités, on 
passa ainsi de la psychologie de l’éducation phy-
sique à la psychologie du sport. Les pays du bloc de 
l’Est considéraient le sport de haut niveau comme 
une vitrine et consacrèrent donc d’énormes moyens 
à la préparation, notamment mentale, de leurs ath-
lètes.

En France, si l’on doit les premiers écrits aux 
philosophes Jacques Ulmann, Bernard Guillemain 
et Michel Bernard, le véritable fondateur de la 
psychologie du sport s’appelle Georges Rioux, 
professeur de psychologie à l’université de Tours, 
auteur de L’équipe dans les sports collectifs, premier 
ouvrage à offrir une réelle dimension scientifique. 
D’autres psychologues ont choisi le sport comme 
champ d’étude  : Edgar Thill, professeur émérite à 
l’université de Clermont-Ferrand II, a beaucoup tra-
vaillé sur la personnalité, Raymond Thomas, profes-
seur à l’université Paris X, s’est penché sur les capa-
cités physiques et a contribué au développement 
de la recherche scientifique au sein de l’Institut 
national des sports et à l’École normale supérieure 
d’éducation physique et sportive, au même titre que 
Raymond Chappuis, professeur à l’université de 
Tours. Les travaux de ces précurseurs ont permis de 
mettre en place divers domaines d’étude en matière 
de psychologie du sport  : la personnalité du spor-
tif (Edgar Thill et Raymond Thomas), la préparation 
psychologique du sportif, très prisée de nos jours 
(Raymond Thomas, Christine Le Scanff, Gilbert 
Avanzini et Guy Missoum), l’apprentissage moteur 
(Michel Laurent, Hubert Ripoll, Didier Delignières), 
la motivation (Philippe Sarrazin, François Cury). 
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Sports Psychology Academy (SPA) fut créée aux 
États-Unis pratiquement en même temps que la 
CSPLSP. Afin de mieux servir les intérêts et ré-
pondre aux besoins des psychologues du sport 
s’intéressant aux applications de leur discipline, 
on créa à l’automne 1985 (Silva, 1989) l’Asso-
ciation for the Advancement of Applied Sport 
Psychology (AAASP), qui s’inscrivit comme l’or-
ganisme majeur des années 1990 en Amérique du 
Nord, voire dans le monde, œuvrant pour le déve-
loppement de la psychologie du sport théorique 
et appliquée. L’AAASP est devenue Association of 
Applied Sport Psychology (AASP) lors d’une réu-
nion tenue le 29 septembre 2006, à Miami.

Outre ces organismes spécialisés, deux 
associations d’Amérique du Nord s’intéressèrent à 
la psychologie du sport : l’American Psychological 
Association (APA) et l’American College of Sports 
Medicine (ACSM).

Sur le vieux continent, la Fédération 
Européenne de Psychologie des Sports et des 
Activités Corporelles (FEPSAC) fut créée en 1969, 
à Vittel, à l’occasion du deuxième Congrès euro-
péen de psychologie du sport. L’idée avait germé 
en 1968, à Varna, lors du premier Congrès euro-
péen de psychologie du sport. La naissance de la 
FEPSAC, quatre ans seulement après la création 
de l’ISPP, pose la question de la nécessité d’un 
second organisme européen dédié à la psycho-
logie du sport. Bien que l’on puisse avancer plu-
sieurs raisons, l’apparition de la FEPSAC peut être 
jugée comme essentielle afin de combler le vide 
existant entre deux systèmes socioéconomiques 
et politiques en vigueur sur le vieux continent à 
l’époque (Seiler & Wylleman, 2009). La mission 
de la FEPSAC est de promouvoir les sciences du 
sport et de l’activité physique. 24 pays y sont affi-
liés. À l’occasion du congrès 2003 de la FEPSAC 
fut créé le European Network of Young Specialists 
in Sport Psychology (ENYSSP), dont la mission est 
de regrouper les jeunes chercheurs et praticiens. 

En France, la Société française de psycho-
logie des sports fut créée en 1967, puis remplacée 
en 1973 par la Société Française de Psychologie du 
Sport et d’Éducation Corporelle (SFPSEC), dont le 
fondateur est Georges Rioux. En 1988, la SFPSEC 
devint la Société Française de Psychologie du Sport 
(SFPS).

Parallèlement à la création de tous ces 
organismes professionnels, répertoriés dans le 
Tableau  1.1, des revues scientifiques sont sorties 
des presses, partiellement ou entièrement consa-
crées à la psychologie du sport et de l’activité phy-
sique. Certaines sont reprises dans le Tableau 1.2.

4. Le développement  
des organismes professionnels 

Depuis les années 1960, un grand 
nombre d’organismes professionnels ont vu le 
jour. L’International Society of Sport Psychology 
(ISSP) fut fondée en 1965. Basée à Rome, l’ISSP 
a pour but de promouvoir et de diffuser dans le 
monde entier des informations sur la pratique de 
la psychologie du sport. En Amérique du Nord, 
un petit groupe de psychologues du sport amé-
ricains et canadiens se réunit dans les années 
1960 pour envisager la création d’un organisme 
professionnel distinct de l’American Alliance 
for Health, Physical Education, Recreation, and 
Dance (AAHPERD). Ils virent leurs efforts récom-
pensés en 1966 avec la reconnaissance officielle 
par l’ISSP de leur nouvelle structure, la North 
American Society for the Psychology of Sport and 
Physical Activity  (NASPSPA). Il s’agissait d’un 
forum au sein duquel les chercheurs travaillant 
dans les domaines de la psychologie et de la so-
ciologie du sport, de l’apprentissage, du contrôle 
et du développement moteur pouvaient se ren-
contrer et échanger des idées. En 1969, peu après 
la naissance de la NASPSPA aux États-Unis, la 
Canadian Society for Psychomotor Learning and 
Sport Psychology (CSPLSP) fit son apparition. La 

Date de 
création Nom de l’organisme 

1954 American College of Sports Medicine (ACSM) 

1965 International Society of Sport Psychology (ISSP) 

1967 North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) 

1969 Fédération Européenne de Psychologie des Sports et des Activités Corporelles 
(FEPSAC) 

1973 Société Française de Psychologie du Sport et d’Éducation Corporelle 
(SFPSEC) 

1977 Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology (CSPLSP) 

1977 Sport Psychology Academy (SPA) 

1985 Association for the Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP) 

1988 Société Française de Psychologie du Sport (SFPS) 

2003 European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) 

Tableau  1.1

Principaux organismes partiellement 
ou entièrement consacrés à la 
psychologie du sport
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6. Quelle est la mission  
du psychologue du sport ? 

Afin de promouvoir auprès des entraîneurs, 
des coaches, des athlètes et des futurs étudiants les 
vertus de la psychologie du sport, nombre de pro-
fessionnels dévoués ont réfléchi aux contributions 
que les praticiens peuvent apporter au monde spor-
tif. Nous allons passer en revue les différents rôles 
et fonctions du psychologue du sport, lequel se dé-
cline aux États-Unis en trois catégories : clinicien, 
éducateur et chercheur. Le psychologue du sport en 
exercice entre souvent dans plusieurs catégories.

Le psychologue du sport clinicien  Il dispose 
d’une formation en psychologie clinique ou en psy-
chologie du conseil et il est parfois diplômé en psy-
chologie. Il s’intéresse généralement beaucoup à la 
pratique sportive. Sa formation peut également en-
glober un contrôle continu en psychologie du sport 
par le biais de programmes d’éducation physique. 
Les psychologues du sport cliniciens ont les com-
pétences pour traiter les problèmes émotionnels et 
les troubles de la personnalité dont souffrent cer-
tains sportifs. La pratique sportive peut générer un 
stress important chez certains athlètes, nuire à leurs 
performances ou à leur santé. Dans ce cas l’inter-
vention d’un psychologue du sport clinicien s’avère 
indispensable.

Le psychologue du sport éducateur  La plu-
part des psychologues du sport formés dans les dé-
partements d’éducation physique (science du sport 
et de l’activité physique) se considèrent comme des 

5. La certification 
professionnelle 

Historiquement, la psychologie du sport est 
une discipline issue de l’éducation physique. Mais 
depuis quelques années, des personnes formées 
en psychologie et en consultation psychosociale 
montrent un intérêt pour cette nouvelle discipline. 
Les psychologues du sport en exercice ont donc 
posé le problème des personnes habilitées à se 
présenter comme des « psychologues du sport » et 
à proposer leurs services aux athlètes.

Le Comité Olympique américain a mis en 
place le Sport Psychology Registry en 1986 afin de 
tenter de réglementer la discipline. L’objectif était 
d’identifier les personnes aptes à travailler avec 
les équipes nationales du mouvement olympique 
américain. Trois types de psychologues du sport 
ont été définis : le psychologue du sport clinicien, 
le psychologue du sport éducateur et le psycho-
logue du sport chercheur .

L’AAASP est allé plus loin en créant une 
charte de certification dont l’un des critères est 
la détention d’un doctorat dans une matière liée 
à la psychologie du sport (psychologie, science 
du sport ou éducation physique, par exemple). 
Ce processus de certification constitue un bon 
début, même s’il ne fait pas l’unanimité, car il 
oblige les psychologues diplômés et non diplô-
més à respecter certaines conditions afin de bé-
néficier de la certification AAASP. En Europe, la 
FEPSAC a elle aussi pris position, affirmant que 
la notion de psychologie du sport était large et 
que l’activité pouvait être exercée par des per-
sonnes qualifiées, quel que soit leur domaine 
universitaire de prédilection, tout en admettant 
que dans divers pays et États des États-Unis, la 
profession de psychologue était plus sévèrement 
régentée. Soucieuse de mieux définir le statut des 
intervenants en psychologie du sport, la Société 
Française de Psychologie du Sport (SFPS) a créé 
une Charte éthique en 1998, puis mis en place, en 
2001, un Comité d’Accréditation des Intervenants 
en Psychologie du Sport. Ce comité a pour but 
de préciser le champ d’action de l’intervenant en 
psychologie du sport, de juger de la qualité des 
formations théoriques et pratiques requises pour 
exercer et de fixer les règles déontologiques et 
éthiques, à travers sa charte. La SFPS distingue 
deux catégories de praticien  : les psychologues 
diplômés formés à la psychologie du sport et les 
intervenants en psychologie du sport reconnus 
dans le domaine et ayant reçu une formation sur 
les techniques d’intervention d’ordre général.

Nom de la revue Affiliation 

International Journal of Sport Psychology (IJSP) ISSP 

Journal of Applied Sport Psychology (JASP) AASP 

Journal of Clinical Sport Psychiatry Aucune

Journal of Sport Behavior (JSB) Aucune 

Journal of Sport & Exercise Psychology (JS&EP) NASPSPA 

Medicine and Science in Sports and Exercise (MSSE) ACSM 

Psychology of Sport and Exercise FEPSAC 

Research Quarterly for Exercise and Sport (RQES) AAHPERD 

The Sport Psychologist (TSP) Aucune 

Tableau  1.2

Revues partiellement ou entièrement 
consacrées à la recherche ou à 
l’application des connaissances en 
psychologie du sport et de l’activité 
physique
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trouve en salle de sport. C’est maintenant un prépa-
rateur mental.

Avec l’amendement Accoyer, est psycho-
logue toute personne ayant fait un DESS de psycho-
logie.

7. La déontologie et l’éthique

Même si l’éthique est abordée tout au 
long de cet ouvrage, et surtout dans le chapitre 
consacré à l’enseignement des compétences en 
matière de psychologie, il nous est apparu pri-
mordial d’insister sur ce point. Ces dernières 
années ont prouvé que les théories et techniques 
de la psychologie du sport peuvent grandement 
aider athlètes et entraîneurs à réussir. À travers 
ce livre, vous allez apprendre bon nombre de 
théories et de techniques psychologiques qui 
vont vous permettre de devenir un meilleur en-
seignant et/ou entraîneur. Cela ne signifie pas 
pour autant que vous serez habilité à proposer 
vos services aux entraîneurs et aux athlètes. Il 
faut plus d’une leçon de psychologie du sport 
pour devenir psychologue-conseil, même si, à 
l’heure actuelle, aux États-Unis, pratiquement 
n’importe qui peut s’autoproclamer psycho-
logue du sport, attitude évidemment contraire à 
la déontologie si l’on ne dispose pas d’une qua-
lification minimum (la situation est différente en 
France où l’amendement Accoyer protège le titre 
de psychologue et de psychothérapeute). Quand 
on songe à tous les dangers encourus lorsque 
les théories psychologiques sont mal appli-
quées, des évaluations de la personnalité sont 
effectuées de manière erronée et des stratégies 
d’intervention sont mises en place à mauvais 
escient, l’inquiétude de bon nombre de profes-
sionnels n’est pas étonnante.

La pratique de la psychologie du sport, par 
un entraîneur ou par un psychologue diplômé, 
comprend deux volets : l’enseignement et l’aspect 
clinique. Par exemple, quand le psychologue du 
sport aide un athlète à assimiler l’utilisation des 
techniques d’imagerie mentale et/ou de relaxa-
tion, il a recours aux principes de l’enseignement. 
Un entraîneur ou un enseignant parfaitement for-
mé et informé est apte à offrir ce genre de service. 
Cependant, lorsque le psychologue du sport est 
amené à dispenser des services cliniques tels que 
le conseil en cas de crise, la psychothérapie ou les 
tests psychologiques, il est essentiel qu’il ait reçu 
une formation spécifique et dispose du diplôme 
correspondant. Ne pas respecter ces principes 

psychologues du sport éducateurs. Ils maîtrisent les 
notions de psychologie du sport et interviennent 
sur le terrain. Dans le milieu de l’éducation, ils 
enseignent les principes de la psychologie du sport 
et de l’activité physique aux coaches et aux ath-
lètes. Leur mission consiste généralement à aider 
les athlètes à développer leurs aptitudes psycholo-
giques dans le but d’améliorer leurs performances. 
Ils aident également les athlètes jeunes et moins 
jeunes à aimer le sport pour vivre mieux.

Le psychologue du sport chercheur  La 
reconnaissance et le respect de la psychologie du 
sport et de l’activité physique en tant que science 
passent par une évolution permanente des connais-
sances. Cette tâche importante revient au scien-
tifique et au spécialiste. Pour être un praticien 
crédible, le psychologue du sport et de l’activité 
physique doit pouvoir s’appuyer sur une base de 
connaissances solide et éprouvée.

Étant donné les différents rôles que peut 
assumer un psychologue du sport, il est particuliè-
rement intéressant de répertorier le type de poste 
décroché par les jeunes diplômés, ainsi que leur 
degré de satisfaction. Pour la période allant de 1994 
à 1999, une étude a rapporté que 73  % des per-
sonnes ayant obtenu un doctorat dans un domaine 
en rapport avec la psychologie du sport ont trouvé 
un poste dans la sphère universitaire. Une grande 
partie des 27 % restants ont décroché un emploi en 
rapport avec leur formation. Les étudiants diplômés 
dans cette période ont également fait part d’une 
amélioration de leur satisfaction professionnelle et 
une augmentation de leur réussite professionnelle, 
par rapport aux personnes diplômées entre 1989 
et 1994 (Anderson, Williams, Aldridge & Taylor, 
1997 ; Williams & Scherzer, 2003).

En France nous avons les intervenants en 
psychologie du sport qui comprennent :

Les psychologues spécialisés en sport, ayant 
fait le cursus en psychologie de 5 ans et qui peuvent 
avoir une formation en psychologie clinique (psy-
chopathologie), d’autres en recherches.

Les préparateurs mentaux qui ne sont pas 
psychologues mais ont suivi une formation en psy-
chologie du sport reconnu par le Comité d’accrédi-
tation de la SFPS. Ils équivalent aux psychologues 
du sport éducateurs mais n’ont pas la dénomination 
en psychologie. 

Une nouvelle tendance apparaît depuis 
quelques années avec le terme de coach sportif qui, 
au départ, désignait l’entraîneur physique que l’on 
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c’est aller à l’encontre de la déontologie et de 
l’éthique et faire preuve d’irresponsabilité.

8. L’agrément en matière  
de psychologie du sport 

Aux États-Unis, si le problème de la qualifi-
cation des psychologues du sport a été abordé par 
l’AASP, à travers son programme de certification, et 
par le Comité Olympique américain, via la définition 
de trois catégories de psychologues du sport, il reste 
à savoir qui est habilité à former les psychologues 
du sport et de l’activité physique. Silva, Conroy et 
Zizzi (1999) prônent la mise en place par l’AAASP 
d’un système d’agrément des programmes univer-
sitaires de psychologie du sport. Hale et Dannish 
(1999) sont pour leur part opposés à ce principe 
d’agrément, pour trois raisons : tout d’abord, les uni-
versités rechigneront à payer cet agrément. Ensuite, 
l’agrément soulèvera une autre question  : qui est 
en droit de se considérer comme « psychologue ». 
L’APA et les départements de psychologie n’accepte-
ront pas des programmes d’agrément qui formeront 
des psychologues du sport ne pouvant prétendre au 
titre de « psychologue ». Enfin, au sein de l’AASP, 
le débat pour l’établissement des normes d’agrément 
sera financièrement coûteux et provoquera bien des 
remous. Ils concluent en disant que l’adoption d’un 
agrément pour les programmes universitaires abouti-
ra à moins de liberté et moins de souplesse. Même si 
les programmes de psychologie du sport dépendent 
des départements d’éducation physique, des dépar-
tements de psychologie fleurissent peu à peu. Cette 
diversité dans les programmes rendra d’autant plus 
difficile un consensus sur les normes en matière 
d’agrément.

En France, la SFPS a abordé le thème de 
l’agrément à travers son Comité d’accréditation 
dont l’une des missions est d’évaluer la qualité 
des formations théoriques et pratiques dispensées. 
L’amendement Accoyer et son application en 2011 
rend les conditions d’accès au titre de psychothé-
rapeute plus difficile. Cela a eu pour conséquence 
de voir une augmentation des appellations : coach 
mental, coach sportif, coaching dont les normes en 
matière d’agrément sont floues et insuffisantes.

9. La thématique 
multiculturelle en rapport 
avec la race

Dans cette section, nous allons d’abord 
parler de la dimension raciale de la psychologie 

du sport, puis des différents modèles de forma-
tion multiculturelle possibles. Nous traiterons plus 
loin les aspects multiculturels liés au genre. Au 
sens large du terme, la thématique multiculturelle 
va bien au-delà de la race et englobe les notions 
de diversité et d’inclusivité (Sue & Sue, 1999). La 
diversité implique la représentation de personnes 
de divers horizons culturels au sein de n’importe 
quel groupe. Par inclusivité, on entend la non-ex-
clusion d’un groupe d’individus en raison de leur 
race, origine ethnique, genre, orientation sexuelle 
ou religion. Parmi les clients de la psychologie du 
sport figurent des personnes de races, de cultures et 
d’orientations sexuelles différentes. Elles ont donc 
différentes perceptions du sport et du monde dans 
lequel nous vivons.

9.1 La race en psychologie du sport 
appliquée

Un objectif important de la psychologie du 
sport appliquée devrait être d’attirer dans la pro-
fession plus d’individus de différentes races. Cette 
démarche est importante car l’immense majorité 
des psychologues du sport sont de type euro-
péen tandis que nombre de sportifs universitaires 
et professionnels sont afro-américains (Kontos & 
Breland-Noble, 2002). Mais, cela ne signifie pas 
qu’un psychologue du sport blanc est incapable 
de prodiguer d’excellents conseils à des athlètes 
noirs ou non blancs. Tant que la psychologie du 
sport ne comptera pas plus d’Afro-Américains 
et de membres d’autres groupes ethniques, les 
individus de type caucasien devront s’attacher à 
comprendre et accepter les différences culturelles. 
Butryn (2002) aborde ce problème épineux en re-
latant l’histoire d’un psychologue du sport blanc 
et d’un athlète afro-américain. Lors de l’entretien, 
ils ont évoqué la sensibilisation au thème de la 

University of Missouri-Columbia Sports Information
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9.2 La formation multiculturelle  
en psychologie du sport 

La formation multiculturelle est un thème 
qu’il est nécessaire d’aborder. Les étudiants en psy-
chologie du sport doivent pouvoir aborder dans 
leur cursus les thèmes culturels et raciaux. Martens, 
Mobley et Zizzi (2000) définissent la consultation 
psychosociale multiculturelle comme la consul-
tation psychosociale adressée à des personnes de 
différentes cultures/races.

La formation multiculturelle des étudiants en 
psychologie du sport doit s’articuler autour de quatre 
axes. Premièrement, les étudiants doivent être parfai-
tement sensibilisés aux us et coutumes des groupes 
culturels différents des leurs. Deuxièmement, ils 
doivent apprendre à connaître les personnes issues 
d’une autre culture. Troisièmement, ils doivent par-
ticiper à des jeux de rôle et à des simulations. Enfin, 
chaque futur diplômé doit effectuer un stage afin 
d’acquérir une expérience pratique du travail avec 
des personnes d’une autre culture/race.

Selon les recensements, environ 29 % de la 
population des États-Unis appartient à des minorités 
raciales et/ou ethniques. Mais, dans certains sports 
universitaires, la proportion est bien plus impor-
tante. Ainsi, elle atteint 68  % dans le basket-ball 
masculin, 57 % dans le football américain et 43 % 
dans le basket-ball féminin. Par contre, la plupart 
des psychologues du sport sont de race blanche, 
d’où l’importance de la formation multiculturelle. 
Martens et al. ont identifié deux stratégies pour 
prendre en compte les différences culturelles entre 
athlètes et psychologues du sport. Le modèle uni-
versel prône la sensibilisation des futurs psycholo-
gues du sport aux différences culturelles. En l’ab-
sence d’un plus grand nombre de psychologues du 
sport appartenant aux minorités raciales, la promo-
tion de ce modèle est absolument essentielle. Le 
modèle de compatibilité culturelle vise à aborder 
l’aspect multiculturel en regroupant psychologues 
du sport et athlètes d’une même culture. Une aug-
mentation du nombre de praticiens issus des mino-
rités permettrait de combiner les deux modèles. Ce 
serait probablement la solution la plus appropriée. 
Mais quoi qu’il en soit, si les psychologues du sport 
sont bien formés aux différences culturelles et ra-
ciales, les origines de l’athlète et du psychologue 
importent peu.

Il existe plusieurs stratégies de formation 
multiculturelle. Le Tableau 1.3 en présente quatre, 
de la moins appréciée (l’atelier) à la plus recom-
mandée (le modèle intégré). En l’absence de cours 
ou d’options pour l’enseignement des aspects mul-
ticulturels, il est possible de mettre en place des ate-

race et la notion de privilège blanc en Amérique 
du Nord et plus particulièrement aux États-Unis. 
Butryn affirme qu’il ne suffit pas de « passer outre 
la couleur ». Le psychologue du sport blanc doit 
également reconnaître qu’il a le privilège d’être 
né blanc. Butryn insiste : « Les blancs jouissent de 
tout un tas de privilèges immérités en grande partie 
inconscients par le simple fait d’être nés avec une 
peau blanche » (2002, p. 318). Il poursuit : « …les 
blancs n’ont peut-être pas conscience de la conno-
tation profondément négative de l’appartenance à 
la race blanche présente dans l’esprit de nombreux 
noirs et étroitement liée à l’oppression historique 
systématique et destructrice des Afro-Américains 
par les blancs » (p. 318).

Que doit faire le psychologue du sport 
blanc ? Il ne peut certes pas changer de couleur, mais 
il a la possibilité d’identifier les causes du ressenti-
ment et de la méfiance existant entre un consultant 
blanc et un athlète noir. En outre, il est essentiel de 
bien distinguer la pensée raciale (qui n’a rien de ra-
ciste) et la pensée raciste. Un psychologue du sport 
blanc travaillant avec un athlète noir doit se mettre 
à la pensée raciale. Une étude rapportée par Ram, 
Stareck et Johnson (2004) illustre un manque en la 
matière. Les chercheurs ont passé en revue 982 ar-
ticles publiés dans The Sport Psychologist, le Journal 
of Applied Sport Psychology et le Journal of Sport & 
Exercise Psychology, de 1987 à 2000 inclus, trai-
tant des sujets tels que race/ethnicité ou orientation 
sexuelle. Les résultats de cette étude montrent que 
20 % faisaient référence à la race/l’ethnicité, tandis 
que 2 % seulement parlaient de manière significa-
tive de l’orientation sexuelle.

Dans un article sérieux, Kontos et Breland-
Noble (2002) abordent la signification de la compé-
tence culturelle et des moyens de devenir culturel-
lement compétent pour un individu. La compétence 
culturelle est la capacité, pour un coach ou un psy-
chologue du sport, à comprendre l’identité raciale 
de son client, sa propre identité raciale et le rôle 
joué par la race et l’ethnicité culturelle dans la rela-
tion athlète/consultant. C’est là qu’intervient la dis-
tinction entre l’acculturation et l’enculturation. Une 
personne connait l’enculturation par le simple fait 
d’être née et d’avoir été élevée dans un groupe ou 
une culture donnée. Inversement, l’acculturation 
implique d’apprendre à percevoir le monde à tra-
vers un prisme multiculturel. Elle implique l’assimi-
lation, la compréhension de la culture des autres 
groupes ethniques, le développement d’une per-
ception du multiculturalisme et la focalisation sur 
l’individu et non le groupe.
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liers. L’atelier est certes préférable à l’absence totale 
de formation, mais il n’offre pas aux participants un 
niveau de connaissances et de sensibilisation satis-
faisant. Un cours spécialisé sur un semestre permet 
de mieux sensibiliser les étudiants à la dimension 
multiculturelle. Une approche de meilleure qualité 
consiste à proposer un éventail d’options, chacune 
abordant un volet distinct de la dimension multi-
culturelle. Enfin, le modèle intégré traite les aspects 
multiculturels dans chaque cours du cursus de psy-
chologie du sport. En outre, il fait également appel 
aux ateliers, aux cours spécialisés et à l’éventail 
d’options afin de veiller à ce que tous les étudiants 
en psychologie du sport approfondissent la dimen-
sion multiculturelle.

10. La thématique 
multiculturelle en rapport 
avec le genre

Dans la précédente section de ce chapitre, 
nous avons abordé la thématique multiculturelle 
en rapport avec la race. Dans la présente section, 
nous allons nous tourner vers la thématique multi-
culturelle en rapport avec le genre et l’orientation 
sexuelle.

10.1 Genre et féminisme  
en psychologie du sport

Comme le souligne Oglesby (2001), les 
femmes ont été très largement négligées et mal re-
connues dans les discussions historiques sur le déve-
loppement de la psychologie du sport en Amérique 
du Nord. Comme le définit Hooks (2000), le fémi-
nisme est « un mouvement destiné à mettre fin au 
sexisme, à l’exploitation et à l’oppression sexistes » 
(p.  viii). Omettre, dans un historique, la contribu-
tion féminine au développement de la psychologie 
du sport en Amérique du Nord serait un exemple de 
sexisme involontaire. Le Volume 15 (numéro 4) de 
l’édition 2001 de The Sport Psychologist, éditée par 
Diane Gill, est consacrée au féminisme dans l’uni-
vers de la psychologie du sport. Gill (2001) identifie 
quatre thèmes tirés de la théorie féministe existante 
et des connaissances du psychologue du sport :

1. Le genre est relationnel et non catégorique.

2. Le genre est inextricablement lié à la race/eth-
nicité, à la classe et à d’autres identités sociales.

3. Le genre et les relations culturelles impliquent 
pouvoir et privilèges.

4. Le féminisme ne va pas sans action.

Concept & application 1.1
Concept 

Il incombe aux coaches et directeurs sportifs de favoriser le multiculturalisme au sein des équipes, en accep-
tant la diversité et en accueillant les personnes de différentes races et origines ethniques.

Application 

L’acculturation doit être présente parmi les athlètes et entre les athlètes et les coaches. Cela signifie que les 
joueurs doivent apprendre à percevoir le monde à travers un prisme multiculturel. Pour ce faire, ils doivent 
d’abord bien se cerner personnellement, puis comprendre les cultures de leurs coéquipiers.

En droite ligne avec le deuxième élément de 
la liste ci-dessus, Hall (2001) établit le lien suivant 
entre le genre et la race :

Quand nous parlons des femmes ou du 
féminisme, nous nous concentrons sur les femmes 
blanches. Quand nous traitons les athlètes de cou-
leur, il s’agit surtout d’hommes, avant tout afro-amé-
ricains. Résultat, les femmes de couleur se sentent 
tenues à l’écart et sont traitées comme si leur race 
et/ou genre ne comptaient pas ou, tout du moins, 
n’avaient que peu d’influence. Par conséquent, les 
femmes de couleur se sentent souvent étrangères à 
l’univers sportif et écartées dans la littérature de la 
psychologie du sport (p. 391).

Par le passé, les travaux de recherche et la 
pratique de la psychologie du sport privilégiaient 
presque exclusivement le point de vue masculin et 
employaient massivement des participants de sexe 
masculin. Ces dernières années, la donne a consi-
dérablement changé car les comités universitaires 
de sciences humaines demandent que l’éventuelle 
exclusion de participants ou participantes soit moti-
vée. Le mouvement féministe a contribué à ce que 
les chercheurs et praticiens ne s’adonnent pas à des 
pratiques sexistes ou n’emploient pas un langage 
sexiste dans tous les aspects de la psychologie du 
sport. Lorsqu’ils mènent des travaux de recherche, 

Stratégie Caractéristiques 

1. Atelier Ateliers d’un ou deux jours selon les besoins 

2. Cours spécialisés Cours d’un semestre sur les aspects multiculturels 

3. Éventail d’options Plusieurs cours et travaux pratiques à titre d’options 

4. Modèle intégré La formation multiculturelle est dispensée à l’aide des trois outils ci-
dessus et elle est également intégrée à chaque cours du cursus 

Tableau  1.3

Stratégies de formation 
multiculturelle en psychologie du 
sport 
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phobe, le comportement hétérosexiste est plus 
insidieux. Il s’agit de considérer d’office que tous 
les membres d’un groupe sont hétérosexuels ou que 
tout le monde possède une famille traditionnelle ou 
est attiré par les personnes du sexe opposé. Cette 
attitude est, à plus d’un titre, plus nuisible que le 
comportement homophobe car elle marginalise 
des personnes et les incite à se considérer comme 
« anormales » (Krane, 2001).

Dans une étude englobant un échantillon de 
professeurs d’éducation physique de lycée et d’étu-
diants d’université incités à réfléchir sur leur expé-
rience du lycée, Morrow et Gill (2003) ont rapporté 
que (a) les comportements homophobes sont aussi 
courants en cours d’éducation physique qu’ailleurs 
dans l’établissement, (b) les comportements homo-
phobes et hétérosexistes sont monnaie courante 
dans les établissements d’enseignement secondaire 
et (c) malgré le nombre élevé de comportements 
homophobes et hétérosexistes, peu de professeurs 
et élèves y sont confrontés. Les chercheurs ont pré-
cisé que la conclusion la plus frappante de l’étude 
était l’extrême disparité entre la perception des 
professeurs et celle des élèves quant à la création, 
par les professeurs, d’un environnement psycholo-
giquement sécurisant pour les élèves.

La recherche montre également que les mé-
dias traitent différemment les prouesses et réussites 
sportives selon qu’elles concernent des hommes ou 
des femmes (Knight & Giuliano, 2003). Les athlètes 
masculins sont considérés d’emblée comme hété-
rosexuels. Par conséquent, les médias ne s’arrêtent 
pas sur l’orientation sexuelle mais traitent immédia-
tement leurs exploits sportifs. Par contre, quand il 
s’agit d’athlètes féminines, les médias ont tendance 
à « hétérosexualiser  » les femmes en insistant sur 
leurs relations avec les hommes. Ils sont donc en-
clins à plus insister sur l’orientation sexuelle que 
sur la prouesse sportive. Ce phénomène est dû à un 
désir de vaincre l’image de l’athlète féminine ho-
mosexuelle. Ces travaux ont également montré que 
les athlètes masculins et féminines décrits comme 
clairement hétérosexuels bénéficiaient d’une 
image plus favorable que les sportifs à l’orientation 
sexuelle plus ambiguë. 

Pour conclure cette section, nous allons 
aborder le sujet délicat des entraîneures universi-
taires lesbiennes en charge d’athlètes féminines, 
en partant d’une étude rapportée par Krane et 
Barber (2005), qui ont interrogé 13  coaches uni-
versitaires lesbiennes sur les expériences qu’elles 
ont vécues et les tensions identitaires auxquelles 
elles sont confrontées au quotidien. Cette étude a 
révélé qu’elles se posent constamment des ques-
tions sur leur identité sociale en tant que coaches 

les psychologues du sport peuvent (a) avoir comme 
participants des hommes, des femmes, des per-
sonnes de couleur et à l’orientation sexuelle dif-
férente, (b) prendre en compte le genre et la race 
comme variable, (c) tenir compte de références liées 
au genre et à la race et (d) prévoir des échanges im-
portants sur les thèmes de la race et du genre (Ram 
et al, 2004). Nous reviendrons sur ce sujet essen-
tiel à d’autres moments car le thème du genre se 
retrouve dans chaque chapitre du présent ouvrage.

10.2 L’orientation sexuelle  
en psychologie du sport

Les concepts multiculturels de la diversité et 
de l’inclusivité concernent aussi les personnes ayant 
une orientation sexuelle autre que l’hétérosexualité 
traditionnelle. Par définition, les hommes préférant 
les hommes se décrivent comme gays, tandis que 
les femmes préférant les personnes du même sexe 
se disent lesbiennes. Par conséquent, être hétéro-
sexuel, c’est être attiré par les personnes du sexe 
opposé, tandis qu’être homosexuel, c’est être attiré 
par les individus du même sexe. Être inclusif, c’est 
accepter dans un groupe aussi bien les personnes 
hétérosexuelles qu’homosexuelles.

Avoir un comportement homophobe, c’est 
blesser des gays ou lesbiennes ou des organisations 
ou groupes soutenant les personnes présentant 
cette orientation sexuelle (Morrow & Gill, 2003). 
Voici des exemples de comportement homophobe : 
insultes, agression physique et destruction de biens. 
Avoir un comportement inclusif envers les gays et 
lesbiennes, c’est les accepter sans avoir de préju-
gés. L’homophobie est une peur irrationnelle et 
une intolérance à l’égard des personnes et organi-
sations homosexuelles (Roper, 2002). S’il n’est pas 
aussi préjudiciable que le comportement homo-

Concept & application 1.2
Concept 

Il incombe aux coaches et aux leaders au sein des équipes de favoriser le multiculturalisme dans les sports 
collectifs en prônant l’acceptation des personnes homosexuelles et la tolérance en matière d’orientation 
sexuelle.

Application 

Les coaches et leaders au sein des équipes peuvent cultiver le multiculturalisme sexuel en sensibilisant les 
athlètes au problème des comportements homophobes et hétérosexistes. Il s’agit ensuite de traiter chaque 
athlète avec respect et dignité et de valoriser ses capacités, quelle que soit son orientation sexuelle.
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lesbiennes devant entraîner des athlètes féminines. 
Elles souhaitent certes lutter contre l’homophobie, 
mais il leur faut également protéger leur carrière 
professionnelle (par exemple, taire leur orientation 
sexuelle). Cette étude a révélé que cet échantillon 
de coaches lesbiennes n’a pas décidé d’accepter 
son sort avec résignation mais choisi de combattre 
l’atmosphère hétérosexiste répandue et s’est atta-
chée à favoriser un changement social positif.

10.3 L’exploitation sexuelle  
dans les relations entraîneur-
athlète

Si le thème principal de cette section est 
l’exploitation sexuelle d’athlètes féminines par 
des hommes symboles d’autorité (généralement 
des coaches), il ne s’agit pas du seul type d’exploi-
tation sexuelle ayant cours. Au sein d’un échan-
tillon conséquent de sportives de haut niveau 
norvégiennes, 45 % ont indiqué avoir été harce-
lées ou agressées sexuellement par un homme 
symbole d’autorité et 15  % ont mentionné un 
harcèlement ou une agression par un coach fémi-
nin ou une coéquipière (Fasting, Brackenridge & 
Sundgot-Borgen, 2003). Il faut donc retenir que 
les auteurs de harcèlement peuvent aussi être des 
femmes.

La littérature fait état de deux types de har-
cèlement sexuel (Fasting, Brackenridge & Walseth, 
2007). Cela englobe le harcèlement de contrepar-
tie et l’environnement hostile. Il y a harcèlement 
de contrepartie quand l’homme symbole d’auto-
rité propose des privilèges à l’athlète féminine en 
échange de faveurs sexuelles. Il y a harcèlement 
dans un environnement hostile quand l’homme 
symbole d’autorité crée une atmosphère à la fois 
hostile et inamicale. Les travaux rapportés par 
Fasting, Brackenridge et Walseth (2007), concer-

nant des sportives de niveau mondial ayant été 
sexuellement harcelées par des hommes sym-
boles d’autorité, révèlent à la fois des réponses 
émotionnelles et comportementales au harcèle-
ment sexuel indésirable. Parmi les réponses émo-
tionnelles figurent le dégoût, la peur, l’irritation 
et la colère, tandis que la passivité, l’évitement, 
la confrontation directe et la confrontation via 
l’humour constituent l’éventail de réponses com-
portementales. Ce sont des moyens efficaces ou 
inefficaces de faire face. Pour répondre au har-
cèlement sexuel, les stratégies centrées sur soi 
(détachement, déni, endurance, réattribution, 
culpabilisation) sont très souvent inefficaces car 
elles ne mettent pas un terme au comportement 
indésirable. Pour que le harcèlement prenne fin, 
des stratégies centrées sur l’autre s’imposent. Elles 
englobent, entre autres, l’évitement, la confronta-
tion, la recherche d’une aide au sein de la struc-
ture, le soutien social et la conciliation. L’étude 
de Fasting, Brackenridge et Walseth conclut que 
nombre d’athlètes féminines ne font rien pour ar-
rêter le harcèlement ou emploient des méthodes 
centrées sur soi inefficaces.

Un autre souci concernant l’exploitation 
sexuelle est la recrudescence des cas d’entraî-
neurs masculins qui sortent, tombent amoureux 
et, parfois, se marient avec les athlètes féminines 
qu’ils entraînent. Cette pratique peut perturber la 
carrière de l’athlète, nuire à ses performances et 
provoquer la colère et décevoir les coéquipières 
(Wahl, Wertheim & Dohrmann, 2001). Deux 
études sont particulièrement instructives sur le su-
jet car elles concernent toutes deux des coaches 
masculins d’athlètes féminines. Dans la première 
étude, 19  coaches de nageuses ont été interro-
gés (Bringer, Brackenridge & Johnston, 2002). 
Tous les coaches s’accordaient à dire qu’il était 
inapproprié d’avoir des relations sexuelles avec 
des athlètes n’ayant pas l’âge légal. Par contre, les 

Concept & application 1.3
Concept 

Les athlètes féminines victimes de harcèlement sexuel doivent prendre des mesures pour affronter le problème et mettre un terme au comporte-
ment répréhensible, qu’il s’agisse d’un harcèlement de contrepartie ou d’un harcèlement dans un environnement hostile.

Application 

Il incombe à l’entité régissant le sport de s’assurer que chaque athlète est sensibilisé aux dangers du harcèlement sexuel et sait comment le gérer 
s’il en est victime. Les victimes de harcèlement sexuel peuvent se sentir impuissantes quand l’auteur est un individu symbole d’autorité, comme 
un coach. Les athlètes doivent être informés au cours d’une réunion collective sur les différents types de harcèlement sexuel existants et sur les 
mesures précises à prendre quand elles estiment en être victimes.
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relations sexuelles avec l’une de leurs athlètes 
(un reconnu coupable d’avoir eu des relations 
sexuelles non consenties, un autre mis en exa-
men pour le même chef d’accusation mais finale-
ment relaxé et un troisième ayant eu une relation 
amoureuse légitime). Cette étude avait pour ob-
jectif de connaître l’avis des coaches sur les lois 
de protection de l’enfance et l’influence de ces 
dernières sur l’efficacité de l’exercice du métier 
de coach. Les trois coaches se sont dit agacés par 
le fait d’être surveillés et estimaient que les lois 
de protection de l’enfance portaient sur eux une 
attention exagérée et nuisaient à leur efficacité 
professionnelle. Ils avaient le sentiment qu’être 
assis sur la touche et ne pas toucher ou s’investir 
avec les athlètes ne permettait pas de faire du bon 
travail. À partir des résultats de ces deux études, 
les chercheurs ont conclu qu’«  une méthode 
consiste à englober la protection de l’enfance et 
de l’athlète dans la définition de l’exercice effi-
cace du métier de coach, plutôt que de considé-
rer cette notion comme un élément extérieur dont 
il faut s’accommoder  » (p.  465). Autrement dit, 
les entraîneurs doivent faire en sorte que le bien-
être total de leurs athlètes fasse partie intégrante 
de leur définition du coaching efficace.

avis divergeaient pour les athlètes au-dessus de 
l’âge légal, allant de « totalement inacceptable » 
à « du domaine du libre-arbitre du coach  ». En 
matière de liaison entre un entraîneur et une ath-
lète au-dessus de l’âge légal, les facteurs suivants 
sont cruciaux pour la relation et l’équipe :

1. Se comporter correctement sur le plan social.

2. Éviter les fausses accusations.

3. Voir si la relation est susceptible de nuire aux 
objectifs sportifs de l’athlète (ou de ses coé-
quipiers).

4. Étudier l’équilibre en termes de pouvoir entre 
le coach et l’athlète.

Tous les entraîneurs ont dit que se soucier 
exagérément des mesures de protection des ath-
lètes risquait de nuire à leur efficacité en tant que 
coach.

Cette observation est directement liée à la 
seconde étude menée par ces mêmes chercheurs 
(Bringer, Brackenridge & Johnston, 2006). À cette 
occasion, ils ont mené des entretiens approfondis 
avec un ancien coach et deux coaches en exer-
cice de nageuses ayant tous admis avoir eu des 
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des personnes du même sexe. Les comportements 
homophobes blessent les personnes ou groupes 
gays et lesbiens. Les comportements hétérosexistes 
consistent à partir du principe que tous les membres 
d’un groupe ou d’une équipe sont hétérosexuels. 
Nous avons parlé de l’exploitation sexuelle, sous la 
forme d’un harcèlement sexuel de la part d’un homme 
(et parfois une femme) symbole d’autorité envers 
une athlète. Le harcèlement de contrepartie et le 
harcèlement dans un environnement hostile sont 
deux types de harcèlement sexuel.

Questions de réflexion

1. Étant donné le rôle joué par l’éducation 
physique (kinésiologie) et la psychologie dans le 
développement de la psychologie du sport, quel 
devrait être l’implication de ces deux disciplines à 
l’avenir ?

2. Pensez-vous qu’une personne formée en 
science du sport et de l’activité physique 
(éducation physique) peut se considérer comme 
« psychologue » lorsqu’elle intervient dans la 
sphère sportive ? Comment jugez-vous la position 
de l’AASP à cet égard ?

3. Pensez-vous que l’AASP devrait soutenir la mise 
en place d’un agrément pour les programmes 
universitaires américains de psychologie du 
sport ? Si oui, quelle serait la démarche à 
adopter ?

4. Pensez-vous que la formation multiculturelle 
peut aider les membres d’équipes présentant une 
certaine diversité à mieux s’accepter ? Selon vous, 
quelles mesures doivent être prises pour atteindre 
cet objectif ?

5. Que pensez-vous des deux approches de la 
formation multiculturelle (modèle universel et 
modèle de compatibilité culturelle) ?

6. Quelle est la cause première de l’homophobie 
dans les sports collectifs ? Quelles mesures 
s’imposent pour vaincre l’homophobie et 
l’hétérosexisme ?

7. Quand une relation amoureuse naît entre un coach 
masculin et une athlète de son équipe (se situant 
au-dessus de l’âge légal), est-ce un exemple 
d’exploitation sexuelle ? Si la réponse est oui (ou 
non), pourquoi ? Évoquez les conséquences d’une 
telle relation et la façon dont elle peut influer sur 
l’équipe et les autres joueuses.

Résumé

La psychologie du sport et de l’activité physique 
est l’étude de l’effet des facteurs psychologiques et 
émotionnels sur les performances et de l’influence de 
la pratique sportive sur les facteurs psychologiques 
et émotionnels.

Norman Triplett (1897) est considéré comme le 
pionnier de la recherche en psychologie du sport. 
Il a analysé les performances de coureurs cyclistes 
dans des conditions de facilitation sociale. Coleman 
Roberts Griffith a créé le premier laboratoire de 
psychologie du sport en 1925, au sein de l’université 
d’Illinois. Nombre d’organismes spécialisés dans 
la psychologie du sport appliquée ont vu le jour, 
parmi lesquels la North American Society for 
the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) et l’Association for Applied Sport 
Psychology (AASP), aux États-Unis, et, en Europe, 
la Fédération européenne de Psychologie des Sports 
et des Activités Corporelles (FEPSAC) et la Société 
française de Psychologie du Sport (SFPS).

Certification et agrément des formations sont 
deux sujets essentiels abordés par les principales 
instances : le Comité Olympique américain, à travers 
son Sport Psychology Registry, l’AASP, avec sa 
charte de certification et son projet d’agrément des 
programmes universitaires, la FEPSAC et la SFPS, par 
le biais de son Comité d’accréditation. Ces deux sujets 
font également appel à deux notions capitales pour 
éviter toute dérive de l’exercice de la profession de 
psychologue du sport, la déontologie et l’éthique.

Nous avons abordé le multiculturalisme en matière 
de race et de genre. Ce multiculturalisme englobe 
les notions de diversité et d’inclusivité, consistant à 
accepter les personnes de différents genres, races 
et orientations sexuelles. Nous avons également fait 
la distinction entre la pensée raciale et la pensée 
raciste. Les personnes sont enculturées par le fait 
d’être nées et d’avoir été élevées dans un groupe ou 
une culture donnée. L’acculturation implique quant à 
elle d’apprendre à voir le monde à travers un prisme 
multiculturel.

Enfin, la formation multiculturelle est un sujet 
important pour les futurs praticiens  ; il existe deux 
stratégies, le modèle universel et le modèle de 
compatibilité culturelle.

Dans le contexte du multiculturalisme, nous avons traité 
le féminisme et l’orientation sexuelle. Le féminisme est 
un mouvement destiné à mettre fin au sexisme, 
à l’exploitation et à l’oppression sexistes. Les 
hétérosexuels sont attirés par des personnes du sexe 
opposé, tandis que les homosexuels sont attirés par 
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Formation multiculturelle

Formation préparant les psychologues du sport à 
conseiller les athlètes de races et de cultures diffé-
rentes.

Gay

Homme homosexuel.

Georges Rioux 

Fondateur de la psychologie du sport en France, grâce 
aux premiers travaux dotés d’une réelle dimension 
scientifique.

Griffith, Coleman 

Père de la psychologie du sport en Amérique du Nord. 
Enseignant à l’université d’Illinois, il créa le premier 
laboratoire de psychologie du sport d’Amérique du 
Nord en 1925. 

Harcèlement dans un environnement hostile

Harcèlement sexuel au cours duquel l’auteur crée une 
atmosphère négative et nuisible à la victime.

Harcèlement de contrepartie

Harcèlement sexuel consistant à proposer des privi-
lèges en échange de faveurs sexuelles.

Henry, Franklin M.

Pionnier de la psychologie du sport de l’université de 
Californie, Berkeley.

Hétérosexuel

Personne attirée par les membres du sexe opposé.

Homophobie

Peur irrationnelle et intolérance vis-à-vis des individus 
ou groupes homosexuels.

Homosexuel

Personne attirée par les membres du même sexe.

Inclusivité

Processus consistant à ne pas exclure des personnes 
d’un groupe pour leur race, origine ethnique, genre, 
orientation sexuelle ou religion.

Glossaire

Acculturation

Processus consistant à apprendre à voir le monde à 
travers un prisme multiculturel.

Agrément

Processus consistant pour un organisme profession-
nel à établir des directives servant à évaluer les pro-
grammes pour lesquels une demande d’agrément a 
été déposée.

Compétence culturelle

Faculté d’un individu à comprendre sa propre identité 
raciale, celle d’autrui et le rôle joué par la race et l’eth-
nicité culturelle dans une relation.

Comportement hétérosexiste

Comportement consistant à partir du principe que 
tous les membres d’un groupe sont hétérosexuels, 
que tout le monde a une famille traditionnelle ou est 
attiré par les personnes du sexe opposé.

Comportement homophobe

Comportement blessant envers les gays et lesbiennes 
ou les groupes soutenant les personnes présentant 
cette orientation sexuelle.

Coubertin, Pierre de

Pédagogue et président du Comité International 
Olympique (CIO) de 1896 à 1925. Il peut être consi-
déré comme le « père » de la psychologie du sport en 
Europe et peut-être dans le monde.

Diversité

Présence, au sein d’un groupe, de personnes issues 
de divers horizons culturels.

Enculturation

Valeurs et attitudes dont un individu est doté par le 
simple fait d’être né dans une culture donnée.

Féminisme

Mouvement destiné à mettre fin au sexisme, à l’exploi-
tation et à l’oppression sexistes.
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Lesbienne

Femme homosexuelle.

Martens, Rainer

Ancien professeur de psychologie du sport à l’univer-
sité d’Illinois, désigné dans ce livre comme le « père 
de la psychologie du sport moderne ».

Modèle de compatibilité culturelle

Modèle de conseil selon lequel l’athlète et le psycho-
logue du sport appartiennent au même groupe eth-
nique ou sont de la même race. 

Modèle universel

Modèle de conseil selon lequel le psychologue du 
sport est formé pour appréhender la dimension multi-
culturelle. Le praticien et l’athlète n’ont pas les mêmes 
origines culturelles. 

Ogilvie, Bruce

Père de la psychologie du sport appliquée en Amé-
rique du Nord.

Orientation sexuelle

Sentiment profond d’une personne concernant sa 
propre sexualité (qui se sent hétérosexuelle, homo-
sexuelle ou transsexuelle).

Pensée raciale

Prise en compte des sujets raciaux sans faire preuve 
de racisme.

Pensée raciste

Attitude consistant à discriminer des personnes ap-
partenant à d’autres races ou cultures.

Pratique factuelle

Principe d’une application et d’une pratique saine ba-
sée sur des notions scientifiques correctes.

Préparateur mental

Intervenant en psychologie du sport qui n’est pas psy-
chologue du sport mais reconnu par la SFPS.

Privilège blanc

Fait de se sentir privilégié par sa condition d’être hu-
main blanc par rapport aux personnes de couleur.

Psychologie positive

Approche du comportement humain axée sur le bien-
être et non simplement sur l’absence de maladie.

Psychologue du sport chercheur

Psychologue du sport effectuant principalement de la 
recherche et s’attachant à enrichir la base de connais-
sances au sein de sa discipline.

Psychologue du sport clinicien

Psychologue du sport diplômé et ayant reçu une forma-
tion spéciale en psychologie clinique et/ou du conseil.  

Psychologue du sport éducateur 

Psychologue du sport se servant des programmes 
d’éducation pour enseigner aux athlètes et aux 
coaches les principes de la psychologie du sport. 

Puni, Avksenty Cezarevich

Contemporain de Piotr Antonovich Roudik et père 
parfois « revendiqué » de la psychologie du sport en 
Union soviétique.

Roudik, Piotr Antonovich

Contemporain d’Avksenty Cezarevich Puni considéré 
par certains comme le père de la psychologie du sport 
en Union soviétique.

Sexisme

Occultation ou minimisation, volontaire ou involon-
taire des contributions du sexe opposé et/ou dénigre-
ment du sexe opposé.

Sport Psychology Registry 

Liste, créée par le Comité Olympique américain, des 
personnes habilitées à offrir leurs services en psycho-
logie du sport aux athlètes des équipes olympiques 
américaines.

Triplett, Norman

L’auteur des premières véritables recherches en psy-
chologie du sport menées en Amérique du Nord.
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Mais les scientifiques ont parfois du mal à 
cerner la personnalité d’un individu car ce der-
nier peut, volontairement ou non, masquer sa 
véritable personnalité. Hollander (1976) a ainsi 
écrit que les réponses habituelles ou typiques 
et les comportements entrant dans un rôle ne 
reflètent pas toujours la véritable personnalité, 
ou noyau psychologique. Une réponse habituelle 
ou typique est révélatrice du comportement sys-
tématiquement adopté par une personne dans 
diverses situations. Par exemple, un joueur de 
football issu d’un centre de formation signe son 
premier contrat professionnel dans son club for-
mateur. L’entraîneur de l’équipe professionnelle 
demande au responsable du centre de formation 
des renseignements sur la personnalité du joueur. 
Le responsable répond qu’il est très réservé et tra-
vailleur. Mais, posez la même question à la petite 
amie du joueur et elle vous répondra qu’il est très 
sociable et extraverti.

2. Les théories  
de la personnalité

Dans cette section, nous allons brièvement 
aborder quatre théories de la personnalité : la théo-
rie psychodynamique, la théorie de l’apprentissage 
social, la théorie humaniste et la théorie des traits 
de personnalité. 

2.1 La théorie psychodynamique

La théorie psychodynamique de Sigmund 
Freud (1933) et sa méthode de traitement des 
troubles de la personnalité reposent essentiellement 
sur l’autoanalyse et l’observation clinique poussée 
des névroses. L’approche psychodynamique de la 
personnalité se caractérise par la mise en valeur de 
l’étude approfondie de la personne dans sa globa-
lité ainsi que les motivations inconscientes.

Selon Freud, la personnalité est composée 
de trois entités : le Ça, le Moi et le Surmoi. Le Ça 
représente le noyau instinctif inconscient de la per-
sonnalité ; dans un certain sens, le Ça correspond 
au mécanisme de recherche du plaisir. En revanche, 
le Moi correspond au volet conscient, logique et 
axé sur la réalité de la personnalité. Le Surmoi est la 
conscience de l’individu ; il s’agit des normes mo-
rales de la société gravées dans l’esprit des individus 
par le contrôle parental et le processus de sociali-
sation. Freud a émis l’hypothèse que le Moi contri-
buait à résoudre les conflits entre le Ça et le Surmoi. 
Freud défend surtout une théorie de la personna-
lité basée sur un conflit permanent entre les trois 

Une question a longtemps taraudé les 
psychologues du sport : est-il possible de prédire 
avec précision un succès sportif en évaluant la 
personnalité de l’athlète ? Dans les sports collec-
tifs, le facteur purement sportif n’est pas le seul 
à entrer en ligne de compte lorsqu’un club s’ap-
prête à recruter un joueur. Il est essentiel que la 
personnalité de ce dernier soit suffisamment forte 
pour supporter la pression des compétitions, tout 
en collant à l’image du club et surtout à l’état 
d’esprit de l’équipe. Les exemples de joueurs 
réputés pour leur caractère difficile et leur inca-
pacité à s’adapter à un nouvel environnement 
ne manquent pas. Le joueur de football bulgare 
Hristo Stoichkov était de cette race de joueurs 
immensément doués mais très difficiles à gérer.

Les recherches sur l’évaluation de la per-
sonnalité de l’athlète étaient monnaie courante 
dans les années 60 et 70. Ruffer (1975, 1976a, 
1976b) a par exemple compilé 572 études sur le 
lien entre personnalité et performance sportive. 
Mais, ces dernières années, cet intérêt a diminué 
en raison d’un manque de corrélations entre les 
facteurs liés à la personnalité et les prouesses 
sportives. Cependant, la pratique consistant à 
évaluer la personnalité d’un joueur avant de le 
recruter est courante dans les sports collectifs, 
surtout américains. Il est donc de l’intérêt de 
l’étudiant en psychologie du sport de connaître 
les notions liées à la personnalité du sportif et à 
l’évaluation de celle-ci.

Dans ce chapitre, nous allons traiter les 
thèmes suivants : (a) la définition de la personna-
lité, (b) les théories de la personnalité, (c) l’éva-
luation de la personnalité et (d) personnalité et 
performance sportive. Comme nous allons le voir, 
l’évaluation de la personnalité consiste à mesurer 
les traits de personnalité stables et instables telle 
que l’humeur et les émotions. 

1. La définition  
de la personnalité

Selon Kalat (1999, p. 477), la personnalité 
est «  l’ensemble des comportements régulière-
ment affichés par une personne et qui permettent 
de la distinguer d’autrui, plus particulièrement 
dans des situations de contact social ». Les mots 
clés de cette définition sont «  régulièrement  » 
et «  distinguer  ». La personnalité d’un individu 
est unique et stable dans le temps. Si un sportif 
montre constamment de l’assurance sur et en de-
hors du terrain, on peut dire que c’est quelqu’un 
de confiant.
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entités. La personnalité de l’individu est la somme 
totale des conflits dynamiques qui s’appuient sur la 
notion centrale de « la libido ou pulsion » entre sa 
libération et son inhibition.

2.2 La théorie de l’apprentissage 
social

Du point de vue de la théorie de l’appren-
tissage social, le comportement ne se rapporte pas 
simplement aux motivations inconscientes (comme 
dans la théorie psychanalytique) ou aux prédispo-
sitions profondes. Le comportement humain est 
plutôt lié à l’apprentissage social et à la force de 
la situation. Une personne se comporte conformé-
ment aux principes qu’elle a appris, en fonction des 
contraintes liées à son environnement. Si l’environ-
nement est omniprésent, l’influence des traits de 
personnalité ou des motivations inconscientes sur 
le comportement est minimale.

La théorie de l’apprentissage social remonte 
à la théorie de l’apprentissage de Clark Hull (1943) 
et au comportementalisme de B. F. Skinner (1953). 
La théorie stimulus-réponse de l’apprentissage de 
Hull a été développée en laboratoire sur des ani-
maux. Selon cette théorie, le comportement d’un 
individu, dans toute situation, est lié aux expé-
riences vécues. D’autres chercheurs tels que Miller 
et Dollard (Miller, 1941), Mischel (1986) et Bandura 
(1977, 1986) ont approfondi les conclusions de 
Hull sur la complexité du comportement humain.

2.3 La théorie humaniste

Les principaux partisans de la théorie 
humaniste de la personnalité sont Carl Rogers et 
Abraham Maslow. Contrairement à Freud le pes-
simiste, Rogers et Maslow partent du principe que 
l’être humain est par nature sain et constructif. La 
théorie humaniste de la personnalité repose sur la 
notion d’accomplissement personnel. De façon 
innée, l’être humain a tendance à s’améliorer, à 
exploiter ses capacités et à faire en sorte de deve-
nir une personne meilleure et accomplie. Pendant 
la phase de développement de la personnalité, 
l’ouverture vers des expériences susceptibles de 
façonner l’individu est d’une importance capitale. 
Ce n’est pas forcément l’expérience proprement 
dite qui façonne l’individu mais plutôt la per-
ception que ce dernier en a. L’accomplissement 
personnel est un mécanisme consistant à recher-
cher la congruence entre les expériences vécues 
et l’image de soi. L’influence de Rogers sur le 
développement de la théorie humaniste de la per-
sonnalité s’exprime en grande partie à travers sa 

méthode de psychothérapie non dirigée et cen-
trée sur le client. Maslow a contribué à la théorie 
humaniste avec le développement de son système 
de motivation basé sur la notion de hiérarchie des 
besoins.

2.4 La théorie des traits  
de personnalité

L’argument essentiel de cette théorie repose 
sur le fait que la personnalité est une somme de 
traits présentés par l’individu. Ces traits de person-
nalité sont des dispositions à agir d’une certaine 
manière. Ils sont considérés comme stables et du-
rables dans un certain nombre de situations. On 
peut supposer que ceux qui expriment le besoin 
de gagner, par exemple, afficheront une disposi-
tion pour la compétition et une certaine confiance 
en soi. La propension d’un individu à afficher un 
trait de personnalité particulier signifie qu’il existe 
de fortes chances pour qu’il se comporte de cette 
manière, sans que cette probabilité soit certaine à 
100 %.

Parmi les plus fervents défenseurs de la 
psychologie des traits de personnalité figurent les 
psychologues Gordon Allport, Raymond Cattell 
et Hans Eysenck. Cattell (1965, 1973) a identifié 
trente-cinq caractéristiques qui permettent selon 
lui de définir une personnalité. À partir d’une 
approche similaire, les psychologues britanniques 
(Eysenck & Eysenck, 1968) se sont concentrés sur 
les dimensions stable-instable et introversion-ex-
traversion.

2.5 La théorie de la personnalité  
de Jung

À ce stade, dans la littérature de la psycho-
logie du sport, la confiance placée dans la théorie 
des traits de personnalité a éclipsé la théorie de 

Concept & application 2.1
Concept

Cinq approches permettent d’expliquer la notion de personnalité. Il s’agit des théories psychodynamique, 
d’apprentissage social, humaniste, des traits de personnalité et de la personnalité (Jung).

Application

Pour tenter de décrypter les comportements à partir de la personnalité, il est important d’identifier les principes 
propres à chaque théorie. Le système de croyances de l’enseignant ou de l’entraîneur influence les relations 
athlète-entraîneur.
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la personnalité de Jung. Comme développé par 
Jacobi (1973) et plus récemment par Beauchamp, 
Maclachlan et Lothian (2005), le fondement de la 
théorie de la personnalité de Jung repose sur le fait 
que la personnalité d’un individu repose sur deux 
attitudes (l’introversion et l’extraversion) et quatre 
fonctions ou processus mentaux (pensée, senti-
ment, sensation et intuition). Les deux fonctions de 
la pensée et du sentiment sont considérées comme 
rationnelles ou relevant d’un jugement, tandis que 
les fonctions de la sensation et de l’intuition sont 
considérées comme irrationnelles ou résultant 
d’une perception. La combinaison des deux atti-
tudes et des quatre fonctions permet de classer les 
personnes en huit types de personnalité. Dans la 
mesure où ces huit types de personnalité peuvent 
présenter un caractère primaire (dominant) ou 
inférieur (auxiliaire), on obtient au total 16  types 
de personnalité. Mais, Jung refusait de classer sim-
plement les individus par l’intermédiaire d’une 
typologie génétiquement déterminée. S’il recon-
naissait l’influence des facteurs génétiques dans 
le développement de la personnalité, il estimait 
également que les personnes sont des agents qui 
prennent une part active dans ce processus à tra-
vers leur interaction avec l’environnement et au-
trui. L’Indicateur de type Myers-Briggs, traité plus 
loin dans ce chapitre, repose sur la théorie de la 
personnalité de Carl Gustav Jung.

3. L’évaluation  
de la personnalité

La présente section va s’attacher à énumérer 
et à décrire brièvement les différentes techniques 
permettant d’évaluer la personnalité. À noter que ces 
méthodes sont étroitement liées aux théories de la 
personnalité précédemment étudiées. Par exemple, 
les tests projectifs tels que le test de Rorschach sont 
liés à la théorie psychanalytique alors que les divers 
questionnaires « papier-crayon » sont associés à la 
théorie des traits de personnalité. Dans ce bref tour 
d’horizon des techniques d’évaluation de la person-
nalité, le lecteur doit avoir à l’esprit que nombre de 
questions demeurent sans réponse. Les méthodes 
présentées ici ne sont pas parfaites et les psycholo-
gues ne sont pas toujours d’accord sur l’interpréta-
tion des résultats des tests.

Il existe trois techniques d’évaluation  : (1) 
les échelles d’évaluation, (2) les tests projectifs et 
(3) les questionnaires. Nous allons aborder chacune 
de ces techniques en mettant plus particulièrement 
l’accent sur les questionnaires, très largement utili-
sés actuellement par les psychologues du sport.

3.1 Les échelles d’évaluation

Les échelles d’évaluation impliquent géné-
ralement l’intervention d’un ou plusieurs obser-
vateurs chargés d’étudier un individu dans une 
situation donnée. Les observateurs utilisent une 
liste de contrôle ou une échelle conçue pour être 
la plus objective possible. Si la liste de contrôle 
est utilisée correctement et si les observateurs 
sont qualifiés, la fiabilité et l’objectivité des résul-
tats sont assez élevées.

Deux types de situation sont générale-
ment employées avec les échelles d’évaluation  : 
l’entretien et l’observation des performances. Au 
cours de l’entretien, l’observateur pose au sujet 
de nombreuses questions ouvertes et spécifiques 
afin d’établir les traits de personnalité et de déga-
ger des impressions générales. Le second système 
d’évaluation est l’observation d’un sujet pendant 
l’exécution d’une tâche. À l’instar de l’entretien, 
l’efficacité des observations dépend de la qualité 
de la liste de contrôle utilisée et de la planifica-
tion de la séance et de la compétence de l’obser-
vateur. 

3.2 Les tests projectifs 

Les précédentes méthodes d’évaluation 
sont généralement utilisées afin d’établir des traits 
de personnalité, bien qu’elles puissent servir aus-
si très souvent à définir les motivations profondes. 
Les tests projectifs peuvent également permettre 
d’identifier les traits de personnalité, mais visent 
souvent à mettre en lumière les motivations pro-
fondes. Grâce aux techniques projectives, les su-
jets révèlent, à travers le respect d’une consigne 
précise, leurs motivations et sentiments profonds. 
Ce procédé est surtout utilisé en psychologie cli-
nique et se rapproche dans un certain sens des 
approches psychanalytique et humaniste. Avec 
ces épreuves, on part du principe qu’il n’y a ni 
bonnes ni mauvaises réponses ce qui permet aux 
sujets de se livrer plus facilement. 

Plusieurs types de tests ont été dévelop-
pés  : le test de Rorschach (Sarason, 1954), le 
test d’aperception thématique (TAT) (Tompkins, 
1947), le test de complètement de phrases 
(Holsopple & Miale, 1954) et l’épreuve de des-
sins multiples (house-tree-person test) (Buck, 
1948). Nous n’évoquerons que le test de 
Rorschach (également connu sous le nom de test 
de la tache d’encre) et le test d’aperception thé-
matique, les deux épreuves projectives les plus 
couramment utilisées et dont découlent beau-
coup de tests.
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3.2.1 Le test de Rorschach

Le psychiatre suisse Herman Rorschach 
fut le premier à étudier la personnalité à l’aide 
du test de taches d’encre (Kalat, 1999). Le test de 
Rorschach a été inventé en 1921 et demeure le plus 
prisé de tous les tests projectifs. Pour ce test, dix 
planches comportant chacune une tache d’encre 
symétrique et complexe sont utilisées. Certaines 
planches sont en noir et blanc tandis que d’autres 
comportent de la couleur. Les planches sont pré-
sentées au sujet une par une et dans un ordre bien 
précis. À chaque fois, le sujet doit dire ce qu’il 
voit sur la planche. La personne qui conduit le test 
enregistre mot pour mot les réponses fournies par 
le sujet et note les remarques spontanées, les réac-
tions émotionnelles ou les comportements. Une 
fois toutes les planches passées en revue, le psy-
chologue peut réaliser l’interprétation en utilisant 
une certaine codification qui met l’accent sur les 
réponses (les plus et les moins répandues), ou en 
utilisant la méthode Exner informatisée (il suffit de 
quelques minutes au lieu de plusieurs heures).

3.2.2 Le Test d’Aperception Thématique

Développé par Henry Murray et ses as-
sociés en 1943 au sein de l’Harvard University 
Psychological Clinic, le Test d’Aperception 
Thématique (TAT) est presque autant utilisé que 
le test de Rorschach. Le TAT emploie une planche 
vierge et dix-neuf autres comprenant des scènes 
vagues de la vie quotidienne. Le sujet est invité 
à inventer une histoire à partir de chaque image. 
Contrairement aux taches du test de Rorschach, 
les images du TAT sont plutôt claires et vivantes. 
Par exemple, il est généralement possible d’iden-
tifier le sexe et l’expression du visage des person-
nages présentés sur les images. On estime que les 
sujets révèlent ou projettent des pans essentiels 
de leur personnalité à travers les personnages et 
objets de l’histoire qu’ils inventent verbalement.

3.3 Les questionnaires 

Le questionnaire est un test «  papier-
crayon » au cours duquel le sujet doit répondre 
à des questions vrai-faux ou à des affirmations de 
type échelle de Lickert. Voici un exemple d’affir-
mation de type échelle de Lickert :

Je suis très tendu et anxieux au fur et à me-
sure du déroulement de la compétition.

Complètement 
faux

Tout à fait 
vrai

1 2 3 4 5

Il existe de nombreux types de question-
naires de personnalité dont on estime qu’ils servent 
à identifier certains traits de personnalité. Nous 
nous en tiendrons pour notre part aux deux ques-
tionnaires les plus couramment utilisés. L’un de ces 
questionnaires est destiné aux personnes souffrant 
de troubles de la personnalité tandis que l’autre vise 
les sujets normaux. Ils sont tous deux particulière-
ment intéressants car ils ont été utilisés dans des 
études sur le sport impliquant des athlètes. Après 
avoir abordé ces quatre questionnaires généraux, 
nous traiterons brièvement les questionnaires de 
personnalité conçus spécialement pour les athlètes. 
Nous parlerons également des questionnaires desti-
nés à mesurer l’intelligence émotionnelle et la rési-
lience dans le cadre sportif.

3.3.1 L’inventaire de personnalité 
multiphasique du Minnesota

L’inventaire de personnalité multiphasique 
du Minnesota (MMPI) est le questionnaire de per-
sonnalité le plus utilisé. Il consiste en une série de 
questions vrai-faux destinées à mesurer certains 
traits de personnalités et troubles cliniques telles 
que la dépression. La version originale du MMPI, 
comprenant 550 items, remonte aux années 40 
et est toujours utilisée aujourd’hui (Hathaway & 
McKinley, 1940). Une version révisée de ce ques-
tionnaire, appelée MMPI-2, a été publiée en 1990 
(Butcher, Graham, Williams & Ben-Sporath, 1990). 
Les auteurs ont également élaboré une variante 
du questionnaire à l’intention des adolescents 
(MMPI-A). Les traits mesurés par le MMPI-2 sont 
l’hypochondrie, la dépression, l’hystérie, la psy-
chopathie, la masculinité-féminité, la paranoïa, les 
comportements obsessionnels compulsifs, la schi-
zophrénie, l’hypomanie et l’introversion sociale.

3.3.2 Le test 16 PF de Cattell

Développé par Robert Cattell (1965), le 
test 16 PF repose sur trente-cinq traits de person-
nalité identifiés par Cattell. Ce dernier a ramené 
ces 35 traits à 16 grâce à une procédure statistique 
appelée analyse factorielle. Ces 16 facteurs corres-
pondent aux traits de personnalité affichés par des 
personnes normales. L’édition la plus récente du 
test 16 PF est la cinquième (Russel & Karol, 1994) et 
comprend 185 items. 

Cattell pensait qu’il était possible de synthé-
tiser les 16 traits mesurés par le 16 PF en cinq traits 
de personnalité généraux ou secondaires. Les traits 
généraux de Cattell et les cinq grands facteurs de 
personnalité figurent, avec les seize traits primaires 
de Cattell dans le Tableau 2.1. Il apparaît clairement 
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sion, névrosisme, conscience, ouverture et agréa-
bilité). Il est issu du questionnaire NEO Personality 
Inventory-R, plus complet (Costa & McCrae, 1992). 
Pour faciliter son administration, et quand le temps 
imparti est réduit, Gosling, Rentfrow et Swann 
(2009) ont rapporté le développement et l’expéri-
mentation de deux versions du NEO-FFI, l’une de 
5 items et l’autre de 10 items. Ils ont employé ces 
deux versions abrégées et leurs données ont plaidé 
en faveur de l’utilisation de la version à 10 items.

3.3.4 L’indicateur de types Myers-Briggs

L’indicateur de types Myers-Briggs (MBTI; 
Myers, 1962 ; Myers, McCaulley, Quenk & Hammer, 
1998) est issu de la théorie de la personnalité de 
Jung, que nous avons vue précédemment. Si le 
MBTI n’a pas été souvent utilisé avec des athlètes, il 
a été largement employé dans l’univers commercial 
et dans des professions où le leadership et le com-
portement au sein des organisations sont importants 
(industrie, entreprises, armée). Le MBTI est consti-
tué de 93 questions à choix multiple proposant des 
paires de mots. En fonction des choix qu’il effectue, 
le participant se voit attribuer l’un des 16 types de 
personnalité. Les scores concernant les autres types 
ne sont pas forcément écartés car il est possible de 
présenter un score élevé sur plusieurs types de per-
sonnalité. Comme l’ont expliqué Beauchamp et al. 
(2005), les résultats au MBTI offre à l’athlète et au 
coach un cadre théorique pour leurs échanges mu-
tuels et avec d’autres membres de l’équipe. Si tous 
les membres d’une équipe se soumettent au MBTI, 
les résultats offrent alors des données permettant 
d’en savoir plus sur eux-mêmes et leurs coéquipiers.

3.4 Les questionnaires conçus  
pour les athlètes

En dehors de ces questionnaires spécifiques, 
les psychologues du sport ont élaboré des question-
naires de personnalité généraux destinés à étudier 
le lien entre personnalité et performance sportive. 
Nous allons en présenter quelques-uns.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez 
qu’aucune étude scientifique n’a à ce jour établi 
de corrélations statistiques solides entre les facteurs 
de personnalité et le talent sportif. Nous étayerons 
cette constatation plus loin dans ce chapitre, mais, 
à ce stade, il est essentiel que vous soyez conscient 
de cette réalité sur les tests de personnalité, qui jette 
un doute sur les pratiques des équipes profession-
nelles consistant à faire passer des tests psycholo-
giques pour recruter des joueurs, surtout lorsqu’une 
grande importance est accordée aux résultats de ces 
tests. Les tests de personnalité et psychologiques 

une différence entre les traits généraux de Cattell et 
les cinq grands traits de personnalité. Mais, il faut 
souligner que l’extraversion figure dans chaque liste 
et que le névrosisme et l’anxiété sont très proches. 

Du point de vue de Cattell, il est intéressant 
de revenir sur le Tableau 2.1 pour étudier les fac-
teurs constituant ce que nous appelons la personna-
lité. Plus intéressant encore, la représentation gra-
phique des résultats obtenus par une personne pour 
chaque trait de personnalité permet de dégager ce 
que les psychologues du sport appellent le profil 
de personnalité. Un profil de personnalité hypothé-
tique est présenté par la Figure 2.1. 

3.3.3  NEO-Five Factor Personality Inventory

Le NEO-FFI est un questionnaire de person-
nalité comprenant 60  items et destiné à mesurer 
les cinq grands traits de personnalité (extraver-

Tableau  2.1

Les traits de personnalité primaires 
et généraux du test 16 PF et les cinq 
grands facteurs de personnalité

Traits primaires du 16 PF Traits généraux du 16 PF Les cinq grands 
facteurs 

1. Chaleur
2. Raisonnement
3. Stabilité émotionnelle
4. Dominance
5. Entrain
6. Conscience des règles
7. Sociabilité
8. Sensibilité
9. Vigilance
10. Faculté d’abstraction
11. Caractère secret
12. Appréhension
13. Ouverture d’esprit
14. Autonomie
15. Perfectionnisme 
16. Tension 

1. Extraversion
2. Anxiété
3. Dureté-intransigeance
4. Indépendance
5. Contrôle de soi 

1. Extraversion
2. Névrosisme
3. Conscience
4. Ouverture
5. Caractère agréable 

Traits de personnalité
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Figure  2.1

Profil de personnalité d’un sportif 
par rapport à la population moyenne 
(zéro) 
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indice de la force psychologique des joueurs de hoc-
key sur glace.

3.4.2 Le Winning Profile Athletic Instrument

Le Winning Profile Athletic Instrument 
(WPAI – instrument de détermination des profils 
de vainqueur dans le sport) a été développé par 
Jesse Llobet de PsyMetrics. Il s’agit d’un question-
naire de cinquante items permettant de mesurer la 
conscience et la force de caractère. Llobet (1999) 
a fait part d’un indice de fiabilité respectivement 
de 0,83 et 0,87 pour ces deux facteurs. Lorsqu’ils 
répondent à ce questionnaire, les sportifs doivent 
prendre comme référence leur sport de prédilection. 
Au cours d’une étude, Llobet (1999) a rapporté des 
corrélations de 0,30 à 0,43 entre les scores obtenus 
au WPAI et les évaluations de la conscience et de 
la force de caractère effectuées par les entraîneurs. 
Dans une seconde étude, Paa, Sime et Llobet (1999) 
ont fait passer le WPAI à des sportifs lycéens, uni-
versitaires, semi-professionnels et professionnels. 
Les résultats ont mis en lumière d’importantes diffé-
rences entre les lycéens et les trois autres groupes, 
ainsi qu’entre les athlètes universitaires et les pro-
fessionnels.

3.4.3 Le Troutwine Athletic Profile

On doit le Troutwine Athletic Profile (TAP 
– profil sportif de Troutwine) à Bob Troutwine, pro-
fesseur de psychologie au William Jewell College 
(Carey, 1999 ; Rand, 2000). Les propriétés psycho-
métriques du TAP n’ont jamais été publiées dans 
aucune revue majeure de psychologie du sport. De 
même, aucune publication scientifique n’est venue 
confirmer la validité du test en termes de prédiction 
des succès sportifs.

peuvent jouer un rôle dans le développement du 
joueur mais rien ne justifie son utilisation pour le 
recrutement. Si l’inventeur d’un test est persuadé de 
pouvoir prédire les succès d’un sportif grâce à son 
outil, il est de son devoir de le mettre à l’épreuve 
et de partager les données récoltées avec les scien-
tifiques. Nous allons présenter dans cette section 
trois questionnaires de personnalité/psycholo-
giques, ainsi que deux autres destinés à évaluer un 
seul trait de personnalité.

3.4.1 L’Athletic Motivation Inventory

L’Athletic Motivation Inventory (AMI – in-
ventaire des motivations de l’athlète) a été dévelop-
pé par Thomas Tutko, Bruce Ogilvie et Leland Lyon 
de l’Institute for the Study of Athletic Motivation 
du San Jose State College (Tutko & Richards, 1971, 
1972). Selon ses auteurs, l’AMI mesure plusieurs 
traits de personnalité liés à l’accomplissement spor-
tif de haut niveau  : le dynamisme, l’agressivité, la 
détermination, la responsabilité, le leadership, la 
confiance en soi, le contrôle des émotions, la force 
de caractère, l’obéissance, le développement de la 
conscience et la confiance.

La fiabilité et la validité de l’instrument ont 
été contestées par Rushall (1973), Corbin (1977) 
et Martens (1975). Cependant, Tutko et Richards 
(1972) ont indiqué que des milliers d’athlètes s’y 
étaient soumis et que l’AMI était tiré du test 16 PF 
et du Jackson Personality Research Form (Ogilvie, 
Johnsgard & Tutko, 1971).

Le véritable reproche formulé par les psy-
chologues du sport ne concerne peut-être pas la 
fiabilité du test par rapport à d’autres question-
naires de personnalité mais le fait qu’il puisse pré-
dire le succès. Aucun autre chercheur, organisation 
ou promoteur n’a jamais fait de telles doléances 
concernant d’autres questionnaires de personnalité 
plus réputés. L’univers de la psychologie du sport 
a remis en cause la légitimité des affirmations des 
inventeurs de l’AMI.

Une étude de Davis (1991) étaye cette po-
sition. Davis a étudié les relations entre les sous-
échelles de l’AMI et la force psychologique chez 
649 joueurs de hockey sur glace susceptibles d’être 
recrutés par des équipes de la National Hockey 
League (NHL). La mesure de la force psychologique 
consistait en une évaluation effectuée par des recru-
teurs de la NHL au cours de matches. Les résultats 
ont montré que moins de 4 pour cent des différences 
au niveau de l’évaluation des recruteurs étaient 
prises en compte dans les scores de l’AMI (r = 0,20). 
Ce résultat laisse penser que l’AMI est un mauvais 

Concept & application 2.2
Concept

Il existe de nombreux questionnaires structurés permettant de mesurer les traits de personnalité des sportifs. 
Chaque questionnaire ou test a un objectif précis et est adapté à un type de participant donné. Le choix des 
tests doit donc être minutieux.

Application

En termes de fiabilité et de validité, le test 16 PF de Cattell est un bon outil d’évaluation de la personnalité des 
sportifs. Avant de faire passer le test, consultez le psychologue de votre équipe, votre psychologue scolaire 
ou un professionnel qualifié qui vous aidera à définir les modalités d’organisation et à interpréter les résultats.
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matière de conceptualisation de l’intelligence 
émotionnelle, l’approche axée sur les capacités 
acquises présente l’avantage d’être par essence 
optimiste, tout un chacun pouvant devenir émo-
tionnellement intelligent. Meyer et Fletcher 
(2007) mettent parfaitement en opposition l’ap-
proche axée sur les traits de personnalité et celle 
centrée sur l’acquisition de capacités. Dans l’ana-
lyse finale, Meyer et Fletcher penche pour cette 
dernière approche.

L’importance de la résilience (issue des tra-
vaux de Boris Cyrulnik, 2001 ; voir la page web sui-
vante (http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Cyrulnik), 
ainsi que les éléments bibliographiques à la fin 
de l’ouvrage) dans le sport est traitée par Galli et 
Vealey (2008). Au cours de leurs travaux, ils ont 
demandé à des athlètes comment ils surmontaient 
le plus haut degré d’adversité qu’ils aient jamais 
rencontré (par exemple, la blessure, l’effondre-
ment des performances, l’épuisement, la transi-
tion du sport universitaire ou sport professionnel, 
la maladie). Cette recherche a fait ressortir quatre 
thèmes généraux  : gérer l’agitation et l’adversité 
grâce à des stratégies d’adaptation, les résultats 
positifs du processus d’adaptation, l’identification 
de ressources personnelles pour accompagner les 
efforts d’adaptation et les influences sociocultu-
relles qui contribuent également à accompagner 
les efforts d’adaptation. Ces quatre thèmes ont 
constitué la base de leur modèle conceptuel de dé-
veloppement de la résilience dans le sport. En trai-
tant la théorie de la résilience, Richardson (2002) a 
identifié trois niveaux. Le premier implique l’iden-
tification des qualités possédées par les personnes 
résilientes. Le deuxième niveau implique une des-
cription du processus d’intégration ou d’acquisi-
tion des qualités de résilience par les individus. 
Les travaux de Galli et Vealey sont un exemple 
type de ce genre de recherche. Le troisième niveau 
renferme le processus de découverte par les ath-
lètes des forces innées et acquises qu’ils ont en eux 
et qui permettent d’afficher une résilience person-
nelle. Comme l’a expliqué Richardson (2002), la 
résilience personnelle est la force possédée par un 
individu et que l’on peut décrire comme un méca-
nisme de redressement inné et la capacité de l’être 
humain à affronter et vaincre l’adversité. 

Conceptualisée par Bartone, Ursano, 
Wright et Ingraham (1989), la Dispositional 
Resilience Scale (DRS) est un outil de 45  items 
mesurant la robustesse via trois dimensions qui 
sont le contrôle, l’engagement et la difficulté. Les 
créateurs de la DRS ont proposé une version abré-
gée composée de 30 items classés sur l’échelle de 
Lickert à 4  points. Des scores élevés concernant 
les trois dimensions révèlent une grande rési-

3.4.4 L’intelligence 
émotionnelle

Selon la façon dont elle 
est évaluée, l’intelligence émo-
tionnelle peut être considérée 
comme un trait de personna-
lité ou une capacité mentale qui 
s’acquiert. Les deux approches 
sont reprises dans les deux ques-
tionnaires décrits ci-dessous. 
Quelle que soit l’approche privi-
légiée, on associe l’intelligence 
émotionnelle à la faculté de 
maîtriser ses émotions et à un 
accroissement de l’humeur posi-
tive et de l’estime de soi (Schutte, 
Malouff, Simunek, McKenley & 
Hollander, 2002).

L’Emotional Intelligence 
Scale (EIS  ; Schutte, Malouff, 
Hall et al., 1998  ; Schutte, 
Malouff, Simunek et al., 2002) 
est un questionnaire de 32 items 
destiné à mesurer l’intelligence 
émotionnelle en tant que trait de 
personnalité relativement stable. 
À l’origine, l’EIS mesurait l’intel-
ligence émotionnelle comme 

une notion unidimensionnelle 
(un seul score). Mais, suite à une analyse facto-
rielle, on a estimé que l’intelligence émotionnelle 
mesurée par l’EIS était en fait multidimensionnelle 
et composée de quatre échelles relativement indé-
pendantes (Petrides & Furnham, 2000). Ces quatre 
échelles étaient (a) la perception des émotions, (b) 
la gestion personnelle des émotions, (c) l’aptitude 
sociale ou la gestion des émotions d’autrui et (d) 
l’utilisation des émotions. Dans une étude d’appli-
cation portant sur des joueurs de baseball, Zizzi, 
Deaner et Hirschhorn (2003) ont observé que l’in-
telligence émotionnelle mesurée par l’EIS mettait 
en corrélation les performances au lancer et non 
à la batte.

Le Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test (MSCEIT  ;  Mayer, Salovey & 
Caruso, 2002) est un test de 141 items destiné à 
mesurer les capacités liées à l’intelligence émo-
tionnelle qu’il est possible d’acquérir avec le 
temps. Selon la conceptualisation proposée par 
Mayer et Salovey à l’origine (1997), l’intelligence 
émotionnelle comprend les quatre capacités sui-
vantes : (a) capacité à percevoir et exprimer des 
émotions, (b) capacité à assimiler des émotions, 
(c) capacité à comprendre et analyser des émo-
tions et (d) capacité à maîtriser des émotions. En 

John McEnroe a dominé le tennis 
professionnel dans les années ‘80 
grâce à un immense talent et à une 
personnalité versatile.

Kansas State University 
Sports Information
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lience, tandis que des scores faibles font état d’une 
faible résilience.

Pour B. Cyrulnik, la résilience est dyna-
mique grâce aux processus suivants que l’individu 
met en place : la défense, la protection, l’équilibre 
face aux tensions, l’engagement, le défi, la relance, 
l’évaluation, la signification, la positivité de soi et 
la création. Ces différents processus contribuent à 
rompre la ou les trajectoires négatives d’un individu 
(faire face au traumatisme).

4. Personnalité et performance 
sportive

Depuis 1960, plusieurs analyses docu-
mentaires complètes ont été réalisées afin de 
tenter d’éclaircir le lien entre personnalité et 
performance sportive (Cofer & Johnson, 1960  ; 
Cooper, 1969  ; Hardman, 1973  ; Ogilvie, 1968, 
1976 ; Morgan, 1980b). C’est l’analyse de Morgan 
(1980b) qui a offert le traitement le plus complet. 
Bien que ne souscrivant pas complètement à la 
position des adeptes ou convaincus, Morgan a 
souligné la cohérence du lien démontré par la lit-
térature entre personnalité et performance sportive 
à la condition (a) que l’altération des réponses soit 
éliminée et (b) qu’une approche multivariable soit 
employée pour analyser les données. L’approche 
multivariable consiste à analyser simultanément 
et non séparément plusieurs mesures de person-
nalité. Dans la mesure où la personnalité est une 
dimension complexe qui présente de multiples 
facettes, il est logique que les statistiques servant 
à analyser les données de l’évaluation soient elles 
aussi complexes. S’il ne faut pas oublier que le 
lien entre performance sportive et personnalité est 
loin d’être clair comme de l’eau de roche, il n’en 
demeure pas moins que l’on peut en tirer certaines 
conclusions. Les paragraphes suivants offrent une 
synthèse des recherches sur la personnalité dans 
le sport et des conclusions générales sur certains 
thèmes.

4.1 Sportifs contre non sportifs

Sportifs et non sportifs se distinguent par de 
nombreux traits de personnalité (Gat & McWhirter, 
1998). Ces différences favorisent-elles les sportifs 
ou les non sportifs  ? Les réponses apportées de-
meurent au stade des suppositions. Schurr, Ashley 
et Joy (1977) ont clairement démontré que les per-
sonnes pratiquant un sport collectif ou individuel 
sont plus indépendants, plus objectifs et moins 
anxieux que les non sportifs. Selon l’analyse de 

Hardman (1973), il est manifeste que le sportif 
a une intelligence supérieure à la moyenne. En 
outre, Cooper (1969) décrit le sportif comme une 
personne plus confiante, plus extraverti et qui a un 
esprit de compétition plus développé que le non 
sportif. Cela confirme les conclusions de Morgan 
(1980b) selon lesquelles le sportif est au fond ex-
traverti et peu anxieux.

Plusieurs études récentes ont présenté de 
nombreux comparatifs entre les scores des sportifs 
à divers questionnaires de personnalité et psycho-
logiques et ceux de groupes standard. Par exemple, 
par rapport aux résultats standard, les scores obte-
nus par les professionnels de rodéo indiquent 
qu’ils ont tendance à être alertes, enthousiastes, 
francs, autonomes, à avoir les pieds sur terre et à 
être pragmatiques (McGill, Hall, Ratliff & Moss, 
1986). Comparés aux groupes standard, les meil-
leurs spécialistes de l’escalade sont peu anxieux, 
affichent un certain détachement émotionnel, ont 
un surmoi peu développé et recherchent énormé-
ment les sensations (Robinson, 1985). 

Bien qu’il existe de nombreuses preuves 
des divergences entre sportifs et non sportifs en 
matière de personnalité, il n’en demeure pas moins 
difficile de fournir une définition du sportif. Schurr 
et coll. (1977) ont défini le sportif comme une 
personne ayant participé à un programme sportif 
entre universités. Cela semblait constituer un cri-
tère recevable, mais ce système de classement n’a 
pas été adopté par tous les chercheurs. Certaines 
études ont par exemple considéré comme sportifs 
les individus pratiquant un sport au sein d’un éta-
blissement ou d’un club. Pour d’autres études, il 
fallait avoir gagné des prix, tels que des distinc-
tions, pour être considéré comme un sportif. Tant 
qu’un seul et même système de classement ne sera 
pas adopté, il demeurera difficile de comparer les 
résultats d’une étude à l’autre.

Concept & application 2.3
Concept

En règle générale, plusieurs traits de personnalité distinguent les sportifs des non sportifs. Par exemple, il est 
prouvé que les sportifs sont généralement plus indépendants, plus objectifs et plus extravertis mais moins 
anxieux que les non sportifs.

Application

En tant qu’entraîneur, attendez-vous à ce que vos athlètes soient très indépendants, extravertis et confiants et 
moins anxieux que les non sportifs. On ne peut cependant pas établir une hiérarchie des athlètes ou décider 
de la composition d’une équipe sur la base de ces traits de personnalité. Une corrélation statistique (même 
mince) ne traduit pas une relation de cause à effet.
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tous les facteurs sauf celui de la dépendance ont été 
jugés positifs.

4.3 Le type de personnalité en 
fonction du sport pratiqué

Est-il possible de distinguer de manière fiable 
les profils de personnalité d’athlètes pratiquant un 
sport donné de ceux des sportifs pratiquant un autre 
sport ? La première véritable tentative de réponse à 
cette question a concerné l’univers du culturisme. 
Les recherches menées par Henry (1941), Thune 
(1949) et Harlow (1951) ont laissé entendre que les 
culturistes ont le sentiment de ne pas correspondre 
au standard masculin et sont excessivement préoc-
cupés par leur santé, leur musculature et leur virilité. 
Mais, une étude très bien conçue menée par Thirer 
et Greer (1981) tendrait plutôt à démolir ces stéréo-
types. Les auteurs ont conclu que les culturistes de 
niveau moyen et ceux faisant de la compétition affi-
chaient une forte motivation d’accomplissement et 
une résistance au changement élevé, tout en obte-
nant des résultats relativement standard concernant 
les autres traits de personnalité. Les généralités et 
les préjugés envers les culturistes précédemment 
évoqués n’ont pas été confirmés par cette étude.

Kroll et Crenshaw (1970) ont fait état d’une 
étude comparant, sur la base du test 16 PF, des 
joueurs de football américain, des lutteurs, des gym-
nastes et des karatekas de haut niveau. Les résultats 
ont mis en évidence des profils de personnalité très 
différents entre, d’un côté, les joueurs de football et 
les lutteurs et, de l’autre, les gymnastes et les kara-
tekas. Les premiers avaient des profils identiques 
tandis que les seconds se distinguaient non seule-
ment des premiers mais présentaient également des 
divergences entre eux.

Dans le même ordre d’idées, Singer (1969) 
a observé que les joueurs de base-ball universi-
taires (sport d’équipe) se distinguaient des joueurs 
de tennis (sport individuel) sur certains facteurs de 
personnalité. Ainsi, les joueurs de tennis affichaient 
un désir de faire de leur mieux, un désir d’aller de 
l’avant et une capacité d’analyse de l’adversaire plus 
élevés que les joueurs de base-ball, mais ils accep-
taient moins bien les reproches.

Dans leur recherche sur les signaux, Schurr, 
et al. (1977) ont clairement démontré qu’il existe 
des différences de profil de personnalité entre les 
pratiquants de sports individuels et de sports collec-
tifs et entre les pratiquants de sports de contact et de 
sports sans contact. On a ainsi observé que les ath-
lètes pratiquant un sport collectif sont plus anxieux, 

4.2 Les effets de la pratique sportive 
sur le développement  
de la personnalité

La personnalité des sportifs et non sportifs 
diverge en termes d’extraversion et de stabilité. Est-
ce dû à la pratique sportive (apprentissage) ou à un 
processus de sélection naturelle qui veut que les 
personnes présentant certains traits de personnalité 
tendent à se tourner vers le sport  ? On ne pourra 
peut-être jamais obtenir une réponse sans équi-
voque à cette question. Cependant, l’hypothèse 
génétique est étayée. Les individus possédant des 
personnalités stables et extraverties tendent à être 
attirés par le sport. La compétition éliminant les 
moins motivés, ceux qui restent affichent les plus 
hauts niveaux d’extraversion et de stabilité. Cela 
s’apparente à une sorte de Darwinisme sportif (seuls 
les mieux préparés survivent). Certaines études 
confirment le modèle génétique, il s’agit de celles 
de Kane (1970) et Rushall (1970a).

Cependant, la viabilité du modèle génétique 
n’écarte pas l’hypothèse que la pratique sportive 
puisse améliorer le développement de la person-
nalité. À cet égard, Tattersfield (1971) a apporté 
une preuve longitudinale que la pratique sportive 
avant la maturité influe sur le développement de la 
personnalité. Tattersfield a en particulier contrôlé 
les profils de personnalité de garçons participant, 
classés par tranche d’âge, à un programme de na-
tation organisé sur cinq ans. On a observé un ac-
croissement de l’extraversion, de la stabilité et de 
la dépendance chez les garçons pendant la durée 
de l’expérience. D’un point de vue pédagogique, 

Concept & application 2.4
Concept

Les sportifs tendent à être plus extravertis, plus indépendants et plus confiants que les non sportifs en raison 
d’un processus de « sélection naturelle » et pas nécessairement grâce à l’apprentissage. Les personnes qui 
affichent certains traits de personnalité tendent à être attirées par le sport. Il existe une exception à cette règle 
pendant la période de croissance avant la maturité. Pendant les premières années de croissance, l’expérience 
sportive chez les jeunes est essentielle à la formation des traits de personnalité positifs tels que l’indépen-
dance et une faible anxiété chronique.

Application

Les entraîneurs et les enseignants au contact de jeunes garçons et filles doivent veiller à ce que l’expérience 
sportive de ces derniers soit positive. Les programmes sportifs destinés aux jeunes doivent accorder beau-
coup d’importance au développement des sentiments d’estime de soi, de confiance, et d’indépendance et 
reléguer la victoire au second plan. La victoire ne doit pas être plus importante que les besoins des jeunes 
garçons et filles.
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