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montre que la structure du questionnaire respecte encore une 

fois, la structure globale postulée par Fitts (1965). Finale

ment, la validité de discrimination est démontrée par la capa

cité de la version canadienne française du T.S.C.S., à diffé

rencier entre eux, des groupes de sujets pathologiquement dif

férents. Une étude de Lamarche (1968) confirme les conclusions 

de Toulouse quant à la validité de la version française du 

T.S.C.S. 

La fidélité du T.S.C.S., version canadienne française, a 

été mesurée par la méthode test-retest. Les scores obtenus in-

. diquent une corrélation variant de .565 à .912. Dans l'ensem

ble, les coefficients de corrélation sont assez élevés pour 

assurer la fidélité de l'instrument (L ' Ecuyer, 1978; Toulouse, 

1971). 

En conclusion, il apparaît que la version canadienne 

française du T.S.C.S. se révèle être un instrument de mesure 

valide et fidèle. Ses qualités métrologiques de même que les 

nombreuses informations qu'il fournit sur l'estime de soi sont 

à l'origine du choix de cette épreuve expérimentale, pour la 

présente étude. 

Le déroulement de l'expérience 

Une procédure test-retest a été utilisée lors de cette 

expérimentation. 
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Dès la première séance du cours~ les participantes ont 

été rencontrées dans leur groupe respectif. Elles étaient in

vitées à participer à une recherche de maîtrise en psycholo 

gie~ sur une base volontaire . La confidentialité leur était 

garantie~ de même le fait que les résultats au test n'inter 

viendraient en aucune façon dans leur évaluation scolaire. 

Suite à la présentation des consignes 

(1971)~ les étudiantes ont répondu au 

de temps n ' a été appliquée . 

suggérées par Toulouse 

T.S . C . S. Aucune limite 

Une procédure identique a été répétée à la dernière séan

ce du cours~ soit 15 semaines plus tard. 

La présentation du déroulement de l'expérience met fin au 

deuxième chapitre de cette étude . 



Chapitre III 

L ' analyse des résultats 
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Le troisième chapitre vise à présenter et à discuter les 

données recueillies lors de l'expérimentation; il expose les 

méthodes d'analyse employées et les résultats obtenus et se 

termine par une analyse de la valeur effective des résultats 

et la discussion de ces derniers. 

Les méthodes d'analyse 

Les méthodes d'analyse utilisées sont l'analyse de va

riance et l'analyse de variance univariée à mesures répétées 

dans le temps. Ces analyses furent exécutées à partir du logi

ciel SPSS x. Le niveau de signification retenu a été fixé à 

.05, seuil reconnu acceptable pour la plupart des recherches 

en sciences humaines. 

Dans un premier temps, des analyses de variance ont été 

effectuées dans le but de vérifier s'il existe des différences 

significatives entre les trois groupes, lors du pré-test, au 

niveau des dix échelles d'estime de soi du T . S.C.S. 

Par la suite, de facon à vérifier les hypothèses de la 

présente étude, des analyses de variance univariée à mesures 

répétées dans le temps ont été effectuées. Ces analyses visent 

à déterminer s'il existe des différences significatives au ni-
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veau de l ' estime de soi des groupes de sujets, du pré-test au 

post-test. 

Les résultats 1 

Les résultats sont présentés dans l ' ordre des méthodes 

d'analyse pré-citées. 

L'analyse de variance, visant à vérifier l'équivalence 

des groupes au pré-test, ne révèle aucune différence signifi-

cative entre les groupes autodéfense, danse aérobique et neu-

tre, lors du pré-test, au niveau des dix échelles d'estime de 

soi du T.S.C.S., soit: estime de soi globale, identité, satis-

faction de soi, comportement, soi physique, soi moral-éthique, 

soi personnel, soi familial, soi social et distribution (voir 

le tableau 4 en appendice A). 

Par ailleurs, une série d'analyses de variance univariée 

à mesures répétées dans le temps, visant à vérifier les hypo-

thèses de cette étude, révèlent un effet temps significatif 

sur huit des dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S. (voir le 

tableau 5 en appendice A). Ainsi, la figure 1 indique que la 

moyenne obtenue à l'échelle estime de soi globale est de 

1 Le tableau 3 en appendice A présente, à titre indicatif, 
les moyennes, différences de moyennes et écarts types, du 
pré-test et du post-test, des groupes autodéfense, danse 
aérobique et neutre et de l'échantillon global, pour chacu
ne des dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 



M 351. 00 -

0 349.00 -

y 347.00 -
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n 343.00 -
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Fig. 1 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la varia
ble estime de soi globale pour l'échan
tillon global (N = 241). 
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Fig. 2 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la varia
ble identité pour l'échantillon global 
(N = 241). 
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339.34 au pré-test pour atteindre 345.46 au post-test (F = 
17.94267, dl = 1, ~ = .001). La figure 2 indique que la moyen

ne obtenue à l "échelle identité est de 122.44 au pré-test pour 

atteindre 124.00 au post-test (F = 7.42603, dl = 1, ~ = .007). 

La figure 3 indique que la moyenne obtenue à l "échelle satis

faction de soi est de 106 . 71 au pré-test pour atteindre 109.15 

au post-test (F = 14.98864, dl = 1, ~ = .001). La figure 4 in

dique que la moyenne obtenue à l "échelle comportement est de 

110.18 au pré-test pour atteindre 112.30 au post-test (F = 
13.17610, dl = 1, ~ = .001). La figure 5 indique que la moyen

ne obtenue à l"échelle soi physique est de 67.43 au pré-test 

pour atteindre 69.34 au post-test (F = 19.14639, dl = 1, ~ = 
.001). La figure 6 indique que la moyenne obtenue à l "échelle 

soi moral-éthique est de 69.24 au pré-test pour atteindre 

70.17 au post-test (F = 6.24732, dl = 1, ~ = .013) . La figure 

7 indique que la moyenne obtenue à l "échelle soi personnel est 

de 67.32 au pré - test pour atteindre 68.02 au post-test (F = 
14.55673, dl = 1, ~ = .001). Finalement, 

soi 

la figure 8 indique 

familial est de 68.03 que la moyenne obtenue à l "échelle 

au pré-test pour atteindre 69.26 au 

dl = 1, ~ = .001). 

post-test (F = 12.38435 , 

Globalement, l"ensemble de ces résultats révèle un effet 

temps significatif sur huit des dix échelles d "estime de soi 

du T.S.C.S. Par contre, aucun effet groupe n"est mis en évi-
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y 114.00 -

e 112.00 -
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Pré-test Post-test 
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Fig. 3 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la variable 
satisfaction de soi pour l ' échantillon 
global (N = 241). 
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Fig. 4 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la variable 
comportement pour l ' échantillon global 
(N = 241). 
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Fig . 5 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la variable 
soi physique pour l ' échantillon global 
(N = 241). 
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Fig. 6 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la variable 
soi moral-éthique pour l'échantillon 
global (N = 241). 
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Fig. 7 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la variable 
soi personnel pour l'échantillon global 
(N = 241). 
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Fig. 8 - Présentation des moyennes au 
pré-test et au post-test sur la variable 
soi familial pour l'échantillon global 
(N = 241). 
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dence par les analyses de variance à mesures répétées pour 

chacune des dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S . 

Aucune différence significative n ' apparaît également au 

niveau de l ' effet temps * groupe sur neuf des dix échelles 

d ' estime de soi du T.S.C.S. En fait, seule l ' échelle soi fami

lial tend à montrer cet effet (F = 3.16118, dl = 2, ~ = . 044), 

La figure 9 présente les droites constituées des moyennes du 

soi familial, au pré-test et au post-test, des groupes autodé

fense (67 . 21, 69 . 10), danse aérobique (68.13, 69.53) et neutre 

(69.60, 69.12) de façon à mieux visualiser cet effet temps * 
groupe. Des tests " t." pairés ont été effectués, comme analyses 

complémentaires, afin de préciser l ' effet temps * groupe ren

contré. 

Te 1 que l ' ind ique le Tab leau 6, les tests .. t." pairés ré

vèlent que les groupes autodéfense et danse aérobique varient 

de façon significativement différentes entre le pré-test et le 

post - test: (t. = 3.46, dl = 102, 2 = .001) et (t. = 2 . 26, dl = 
89, ~ = .027). Le groupe neutre, cependant, ne présente pas de 

différence significative dans le temps, d ' où l ' existence de 

résultats signalant un effet temps * groupe pour l ' échelle soi 

familial. Finalement, pour les deux groupes qui ont ~émontré 

une progression significative dans le temps, un test " t." a été 

appliqué dans le but de vérifier si le progrès est plus fort 
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Fig. 9 - Présentation des moyennes au pré-test 
et au post-test sur la variable soi familial, 
pour le groupe autodéfense (N = 103), le groupe 
danse aérobique (N = 90) et le groupe neutre 
(N = 48). 
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significativement chez l'un que chez l'autre. Les résultats, 

présentés au tableau 7 en appendice A, révèlent que les deux 

groupes ont progressé également. 



Tableau 6 

Test " 1." pairé entre le pré-test et le post-test 
pour les groupes autodéfense (N = 103) , danse 

aérobique (N = 90) et neutre (N = 48), 

Groupe 

sur l ' échelle soi familial 

Temps Moyenne Ecart 
type 

Pré 67.21 8.84 

Différence 
des 

moyennes 
dl 

Autodéfense 1. 89 3.46 102 
Post 69.10 8.32 

Danse Pré 68.13 7.85 
1.40 2.26 89 

aérobique Post 69 . 53 7.00 

Pré 69.60 6.65 
Neutre .48 .78 47 

Post 69.12 7.36 

* p < . 05 
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.001* 

. 027* 

.437 

Avant de passer à la discussion des résultats, il con-

vient d ' effectuer une analyse de la valeur effective des dif-

férences de moyennes observées dans la présente section. 
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L ' analyse de la valeur effective des résultats 1 

L'analyse de la valeur effective des résultats vise à dé-

terminer la portée réelle des différences de moyennes signifi-

catives présentées dans la partie précédente. A la lumière des 

allégations de Kerlinger (1964), portant sur les notions de 

signification réelle versus signification statistique, les ré-

sultats significatifs seront mis en relation avec les inter-

valles possibles des différentes échelles du T . S.C.S., de fa-

90n à illustrer ce que représente concrètement ces différences 

de moyennes significatives. Finalement, les impacts possibles 

d ' une situation test-retest sur la variabilité des réponses 

seront également abordés. 

Kerlinger (1964) s'est intéressé au problème posé par la 

signification pratique ou "réelle" versus la signification 

statistique. Il suggère aux chercheurs "d'être intelligents " 

au sujet de l'interprétation des résultats reconnus significa-

tifs statistiquement. A cet égard, l ' auteur invite les cher-

cheurs à procéder, entre autres, à un examen soigné de l'éten-

due des échelles et à tenir compte de la nature des variables 

étudiées et des circonstances propres à l ' étude . L'auteur af-

firlle que "dans plusieurs cas, de très petites différences, 

1 Il convient de rellercier Mlle 
au service de l'informatique 
nibilité et sa contribution 
effective des résultats. 

Lise Gauthier, M. Sc., analyste 
de l'U.Q.T.R., pour sa dispo

à cette analyse de la valeur 



86 

même statistiquement significatives, doivent être traitées a-

vec scepticisme" (p. 200)J.. 

Dans le cadre de la présente étude, une série d'analyses 

statistiques démontraient, dans un premier temps, l'existence 

d'un effet temps significatif pour huit des dix échelles d'es-

time de soi du T.S.C.S . soit: estime de soi globale, identité, 

satisfaction de soi, comportement, soi physique, soi moral-é-

thique, soi personnel et soi familial. Cette dernière échelle 

présentait également un effet temps * groupe significatif. 

Comme le révèle le tableau 3 en appendice A, les diffé-

rences de moyennes de l'échantillon global, pour chacune de 

ces huit échelles, sont respectivement de: 6.12, 1.56, 2.44, 

2.12,1 . 91, .93,1.5 et 1.23. Or, ces différences de moyennes 

doivent être comparées à leur intervalle possible 2 de: 360, 

80, 80, 80, 72, 72, 72 et 72, respectivement. En effectuant le 

rapport mathématique suivant: différence de moyennes, les va
intervalle possible 

leurs subséquentes sont obtenues pour chacune de ces huit é-

chelles: .017, .019, .03, .026, .026, .012, .02 et .017. Ces 

valeurs représentent, en quelque sorte, la proportion de chan-

gement obtenu en regard de la possibilité optimale de change-

J. Traduction personnelle. 

2 L'intervalle possible est obtenu en calculant la différence 
entre le score maximum et le score minimum pouvant être at
teint aux différentes échelles du T.S.C.S. 
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ment possible au T.S.C.S . 

Par ailleurs, des analyses statistiques complémentaires 

révélaient que l'estime de soi familial, des groupes autodé

fense et danse aérobique, évolue significativement dans le 

temps , alors que celle du groupe neutre demeure stationnaire. 

Ces résultats laissent supposer que l'activité physique a un 

effet positif sur la dimension soi familial de l ' estime de 

soi . Or, le tableau 6, présenté antérieurement, indique que 

les différences de moyennes du pré-test et du post-test sont 

de 1.89 pour le groupe autodéfense et de 1.4 pour le groupe 

danse aérobique . L'intervalle possible pour l'échelle soi fa

milial étant de 72, la proportion de changement obtenu, en re

gard de la possibilité optimale de changement, est donc de 

. 026 pour le premier groupe et de .019 pour le second groupe. 

Face aux constatations qui précèdent, la question suivan

te se pose: est-ce que des différences aussi minimes que 1%, 

2% et 3% représentent des proportions de changement réellement 

significatives ou acceptables cliniquement, même si ces pro

portions sont considérées significatives statistiquement? 

L'appel à la prudence et au discernement, formulé par 

Kerlinger. semble être particulièrement de mise pour l'inter

prétation des résultats significatifs de la présente recher

che. En effet, les différences de moyennes, présentées plus 



88 

haut, peuvent être considérées comme de "très petites" diffé-

rences de moyennes puisqu'elles ne représentent en fait qu'une 

proportion de lX, 2X ou 3X de changement réel obtenu. 

De plus, le type de procédure expérimentale utilisée dans 

la présente étude, soit le test-retest, peut expliquer, dans 

une large mesure, les différences de moyennes obtenues. De 

fait, la variabilité des réponses, dans une situation test-re-

test, peut être due à des facteurs multiples, hormis la modi-

fication réelle de la variable étudiée (estime de soi), et à 

plus forte raison lorsque cette variabilité dans les réponses 

se révèle minime. Par conséquent, des facteurs tels: l'appren-

tissage du test, un changement, même subtil, dans le contexte 

d ' évaluation, un état d'humeur différent chez quelques parti-

cipantes lors des passations ou tout simplement la réponse au 

hasard à quelques questions, lors de la première, la deuxième 

ou aux deux passations, sont à même d'expliquer les différen-

ces de moyennes observées 1 . 

Pour conclure, s'appuyant sur les allégations de Kerlin-

ger (1964) et sur les impacts possibles d ' une situation de 

test-retest sur la variabilité des réponses, la présente étude 

considère comme non-significative, d'un point de vue clinique, 

1 Un ouvrage de Dubé (1977) traite des facteurs reliés à la 
variabilité des réponses dans une situation de test-retest. 
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l ' ensemble des différen c es de moyennes obtenues et présentées 

dans la partie précédente. Cette analyse de la valeur effecti

ve des résultats et la conclusion qui s ' en dégage sont à la 

base de la discussion qui suit. 

La discussion des résultats 

Un grand nombre d ' auteurs et de chercheurs se sont inté

ressés à la notion d ' estime de soi et aux impacts respectifs 

des r ô les sexuels et de l ' activité physique sur le développe

ment de l ' individu. A la lumière de ces travaux, des hypothè

ses ont été émises. 

La première hypothèse prévoyait que les étudiantes parti

cipant à une activité physique (cours d ' autodéfense pour fem

mes et danse aérobique) auraient une augmentation significati

vement plus élevée de l ' estime de soi que celles du groupe 

neutre. La seconde hypothèse prédisait, pour sa part, gue les 

étudiantes participant à un cours d ' autodéfense pour femmes 

auraient une augmentation significativement plus élevée de 

l ' estime de soi que celles du groupe danse aérobique. 

L ' analyse de la valeur effective des résultats démontre 

gue ces hypothèses ne sont pas supportées. Les conclusions de 

cette étude vont dans le même sens que celles présentées par 

Donaldson (1978), Maul et Thomas (1975), Gérard (1982), Cone 

(1979) et Dreher (1973). 
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L ' homogénéité rencontrée au niveau des conclusions de ces 

recherches peut laisser supposer que la pratique d'une activi

té physique n a aucune incidence réelle sur l ' estime de soi 

d'un individu. Ces résultats surprenants vont à l ' encontre de 

plusieurs recherches sur ce sujet . En effet, les recherches de 

Koocher (1971) et Habiger (1982) présentent des résultats 

significatifs au sujet de l'impact de la pratique d'une 

activité physique sur l ' estime de soi des participants. Si, 

comme il a déjà été mentionné, la recherche de Koocher laisse 

planer quelques doutes au sujet de la variable ayant 

réellement influencé l'estime de soi (réussite), l ' étude de 

Habiger présente, quant à elle, des conclusions probantes à 

ce sujet. Des résultats similaires ressortent également des 

recherches de Duthie et al. (1978), de Konzak et Boudreau 

(1984) et de Beard (1982) mesurant l ' im-pact de la pratique 

des arts martiaux sur plusieurs traits de personnalité 

connexes à l'estime de soi. Par conséquent, les résultats 

probants présentés par ces recherches invitent à chercher 

ailleurs une explication pouvant justifier les résultats non

significatifs obtenus. 

Une seconde source d'explication, apparaissant comme plus 

vraisemblable, ressort à travers les allégations de Allport 

(1955, 1961) et de Murphy (1962) et les résultats de recher

ches de Duthie et al. (1978) et de Konzak et Boudreau (1984). 
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Allport et Murphy mentionnent, dans des ouvrages respectifs, 

que c ' est " au fur et à mesure des expériences d'affirmation 

et de valorisation de soi par l ' action, ou encore au fil des 

expériences " engendrant une augmentation des habitudes motri

ces, que se développe et se fortifie une meilleure estime de 

soi. Les expressions, mises en relief par des guillemets, sug

gèrent qu ' un certain nombre d ' expériences d ' activité physique, 

échelonnées dans le temps, sont nécessaires pour influencer 

positivement l ' estime de soi. Or, c ' est précisément à des con

conclusions similaires que nous amènent les résultats de re 

cherche de Duthie et al. (1978) et de Konzak et Boudreau 

(1984); parmi les groupes de sujets mesurés dans ces recher-

ches, seul ceux pratiquant le karaté depuis un certain nombre 

d ' années démontrent un changement notable de plusieurs traits 

de personnalité connexes à l ' estime de soi. 

En somme, il ressort que la durée et/ou la fréquence de 

participation à une activité physique pourrait être une varia

ble importante à considérer dans le cadre d'une recherche vou

lant vérifier l ' impact de l ' activité physique sur l'estime de 

soi. Cette variable pourrait expliquer les résultats de la 

présente étude, et même de l ' ensemble des recherches, en si-

gnifiant qu ' un entraînement de 15 semaines à une activité phy

sique n ' est pas suffisant pour augmenter significativement 

l ' estime de soi des participants. 
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Dans le contexte de la présente étude, cette seconde 

source d ' explication appara î t d ' autant plus probable lors 

qu ' elle est examinée en relation avec l ' influence du processus 

de socialisation sur le développement personnel et social de 

la femme. Le processus de socialisation constitue, en effet, 

une force puissante et majeure pour orienter les femmes à ê-

tre, à agir et à se définir selon les critères et les exigen-

ces propres à leur sexe. Ce processus commence à agir très tôt 

dans la vie des femmes et continue à influencer celles-ci tout 

au long de leur développement personnel et social . Il n ' appa-

raît pas étonnant alors que leur participation à des activités 

physiques, s ' échelonnant sur 15 semaines, ne parvienne pas à 

modifier de façon réellement significative l ' image et l ' estime 

que celles-ci ont d ' elles - mêmes, bien que cet objectif demeure 

un des buts fondamentaux de l ' activité physique autodéfense 

pour femmes. 

La motivation des sujets peut être également une variable 

à considérer pour la compréhension des présents résultats. 

Cette recherche contrôlait le facteur motivation en utilisant 

des cours complémentaires, donc une activité à laquelle l ' étu-

diante s'inscrit par choix, tant au niveau du cours que de la 

session où il est suivi. Toutefois, des contraintes adminis

tratives limitent parfois cette liberté de choix, obligeant 

les étudiantes à s ' inscrire à des cours correspondant à un 
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deuxième ou à un troisième choix, dans la banque des cours 

disponibles pour une session donnée. Cet état de fait pourrait 

interférer dans le degré et la qualité d ' investissement per

sonnel des sujets et, de ce fait, intervenir dans l'efficacité 

de l ' impact d ' une participation à une activité physique sur 

l ' estime de soi des participantes. 

Enfin, comme dernière source d ' explication, i l est fort 

concevable d ' envisager que les auteurs se soient arrêtés, jus

qu ' à maintenant, à une facette du lien activité physique - es

time de soi. Cette relation y est limitée à un impact "déclen

cheur " de l ' activité physique sur l'estime de soi. Une nouvel

le vision de cette même relation serait les conséquences inhé

rentes à l' estime de soi sur l ' activité physique. Les person

nes possédant déjà une bonne estime de soi sont peut-être p l us 

enclines à pratiquer une activité physique de façon régulière 

ou assidue, une telle démarche allant de pair avec une bonne 

estime de soi. Ainsi, une amélioration de l ' estime de soi, 

chez un individu, pourrait s'accompagner d ' un désir naissant 

de pratiquer une forme d ' activité physique, sur une base régu 

lière. Dans une telle perspective, les variables estime de soi 

et activité physique s ' influencent et se renforcent tour à 

tour, En somme, cette conception de " mutualité " entre l ' acti -

vité physique et l ' estime de soi, 

tion de " cause à effet" adoptée 

par opposition à la concep 

dans l ' ensemble des recher-
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ches, pourrait s ' avérer une façon novatrice et prometteuse de 

concevoir l ' existence d ' un lien entre l ' estime de soi et l ' a c

tivité physique. 

Finalement il ressort de la discussion des résultats que 

des facteurs tels la durée et/ ou la fréquence de participation 

à une activité physique, la motivation des sujets et la possi

bilité d ' une relation de mutualité entre l ' estime de soi et 

l ' activité physique, sont à même de pouvoir expliquer les ré 

sultats non-significatifs obtenus dans la présente étude et 

dans plusieurs autres recherches citées . 



Cooclusioo 



Cette recherche avait pour but de vérifier l ' impact de la 

participation à une activité physique sur l ' estime de soi. Des 

activités physiques " traditionnellement féminines " et non-

traditionnellement féminines " ont été choisies, comme varia-

bles indépendantes, de façon à répondre à la problématique 

soulevée qui était principalement orientée vers la femme et 

vers les aspects inhérents à la socialisation . 

Les hypothèses supposaient une augmentation significative 

de l ' estime de soi chez les sujets ayant participé à une acti

vité physique et, une augmentation plus probante encore, chez 

les sujets participant à l ' activité physique autodéfense pour 

femmes. 

Les résultats recueillis et l'analyse de leur valeur ef

fective ont permis d'infirmer les hypothèses de cette étude. 

La participation à un cours d'autodéfense pour femmes et à un 

cours de danse aérobique ne semble donc pas influencer signi

ficativement, d'un point de vue clinique, l ' estime de soi des 

femmes. La conclusion, à laquelle en arrive la présente étude, 

peut toutefois être nuancée par plusieurs facteurs pouvant ex

pliquer les résultats non-significatifs obtenus. 
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A cet égard, il apparaît vraisemblable de considérer que 

la durée et/ou la fréquence de participation à une activité 

physique peut interférer dans le niveau d'augmentation d'esti

me de soi d ' un individu. Ainsi, il serait intéressant de véri

fier si une participation à long terme dans une activité phy

sique, et plus particulièrement dans un cours d ' autodéfense 

pour femmes, modifierait de façon vraiment significative l ' es

time de soi des participants (es). 

Le facteur motivation des sujets est également une varia

ble importante à considérer dans les recherches de ce type. 

Même si la présente étude a contrôlé ce facteur de façon sa-

tisfaisante, il serait tout de même intéressant de mesurer 

l ' impact de la participation à un cours d'autodéfense pour 

femmes en utilisant un cours qui serait dispensé dans un lieu 

indépendant du réseau de formation académique. 

Finalement, une nouvelle vision de la relation activité 

physique et estime de soi aurait vraisemblablement avantage à 

être investiguée, tant d ' un point de vue théorique qu ' expéri

mental. En ce sens, il serait avantageux d'observer ou d ' étu

dier les attitudes développées envers l ' activité physique chez 

les individus possédant une haute estime de soi. Les données 

recueillies dans une telle étude pourraient constituer une 

source d'informations précieuses pour les intervenants en san-
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té mentale . 

Les quelques considérations qui se dégagent de la présen

te recherche pourront éventuellement servir de point de réfé

rence aux chercheurs intéressés à l ' estime de soi et à l ' acti

vité physique, de même qu ' aux intervenants et aux chercheurs 

se questionnant, depuis peu, sur les impacts concrets d ' un en

traînement à l ' autodéfense pour femmes. 



Appendice A 

Tableaux des résultats 



Tableau 3 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l'échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 337.70 
Autodéfense 8.3 

post-test 346.00 

Estime 
Danse pré-test 341.27 

5.79 
aérobique post-test 347.06 

de soi 
pré-test 339.25 

Neutre 2.04 
post-test 341. 29 

alobale 
Echantillon pré-test 339.34 

6.12 
global post-test 345.46 

Ecart 
type 

36.61 

33.13 

31.30 

31.17 

27.41 

26.32 

32.90 

31.10 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l'échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Tellps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 122.06 
Autodéfense 2.12 

post-test 124.18 

Danse pré-test 122.92 
1.86 

aérobique post-test 124.78 

Identit6 
pré-test 122.37 

Neutre .21 
post-test 122.16 

Echantillon pré-test 122.44 
1. 56 

global post-test 124.00 

101 

Ecart 
type 

12.87 

10.99 

10.40 

11. 03 

9.83 

9.47 

11. 38 

10.72 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l'échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 106.22 
Autodéfense 3.38 

post-test 109.60 

Satisfaction 
Danse pré-test 107.83 

1. 94 
aérobique post-test 109.77 

de 
pré-test 105.66 

Neutre 1. 36 
post-test 107.02 

soi 
Echantillon pré-test 106.71 

2.44 
global post-test 109.15 

102 

Ecart 
type 

14.16 

13.33 

12.51 

12.86 

11.99 

11.60 

13.12 

12.82 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l'échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 109.41 
Autodéfense 2.81 

post-test 112.22 

Danse pré-test 110.52 
1. 98 

aérobique post-test 112.50 

Coaporteaent 
pré-test 111. 20 

Neutre .9 
post-test 112.10 

Echantillon pré-test 110.18 
2.12 

global post-test 112.30 

103 

Ecart 
type 

13.03 

12.22 

11. 79 

11. 27 

9.38 

9.30 

11. 89 

11. 29 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l'échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d'estime de soi du T.S . C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 68.35 
Autodéfense 1. 86 

post-test 70.21 

Danse pré-test 66.62 
2.5 

aérobique post-test 69.12 

Soi physique 
pré-test 66.95 

Neutre . 96 
post-test 67.91 

Echantillon pré - test 67.43 
1. 91 

global post-test 69.34 

104 

Ecart 
type 

9.04 

8.42 

8.00 

8.07 

7.36 

7.42 

8.35 

8.11 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l ' échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d ' estime de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 68 . 60 
Autodéfense 1.2 

post-test 69.80 
Soi 

Danse pré-test 70 . 13 
.8 

aérobique post-test 70.93 

moral-éthique 
pré-test 68.95 

Neutre .61 
post-test 69.56 

Echantillon pré-test 69.24 
.93 

global post-test 70.17 

105 

Ecart 
type 

8 . 45 

7 . 72 

7.82 

7 . 91 

6.64 

6.34 

7.88 

7.53 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l ' échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d ' estine de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 66.78 
Autodéfense 2.06 

post-test 68.84 

Danse pré-test 68.08 
1. 09 

aérobique post-test 69.17 

Soi persoonel 
pré-test 67.04 

Neutre 1.1 
post-test 68.14 

Echantillon pré-test 67 . 32 
1.5 

global post-test 68.82 

106 

Ecart 
type 

9.27 

8 . 41 

7.32 

7.79 

7.80 

7.32 

8.29 

7.95 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test , des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) -et de l"échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d"estime de soi du T.S.C.S. 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 67 . 21 
Autodéfense 1. 89 

post-test 69.10 

Danse pré-test 68 . 13 
1.4 

aérobique post-test 69 . 53 

Soi familial 
pré-test 69.80 

Neutre .48 
post-test 69.12 

Echantillon pré-test 68.03 
1. 23 

global post-test 69.26 

107 

Ecart 
type 

8.84 

8 . 32 

7 . 85 

6 . 99 

6.65 

7 . 36 

8.10 

7 . 63 



Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l'échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d ' estime de soi du T . S.C.S. 

108 

Echelle Groupe Temps 
Différence 

Moyenne des 
Ecart 

type 
moyennes 

pré-test 66.74 7 . 89 
Autodéfense 1. 29 

post-test 68.03 7.02 

Danse pré-test 68.30 7 . 11 
0 

aérobique post-test 68.30 6.89 

Soi social 
pré-test 66.68 6.80 

Neutre .14 
post-test 66.54 7.64 

Echantillon pré-test 67.31 7 . 40 
.52 

global post-test 67.83 7 . 10 
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Tableau 3 (suite) 

Présentation des moyennes, des différences de moyennes 
et des écarts types du pré-test et du post-test, des 

groupes autodéfense (N = 103), danse aérobique 
(N = 90) et neutre (N = 48) et de l ' échantil-

lon global (N = 241), pour chacune des dix 
échelles d'estime de soi du T.S.C.S . 

Différence 
Echelle Groupe Temps Moyenne des 

moyennes 

pré-test 109.48 
Autodéfense 1. 27 

post-test 110 . 75 

Danse pré-test 107.46 
2.57 

aérobique post-test 110 . 03 

Distribution 
pré-test 104.93 

Neutre .98 
post-test 103.95 

Echantillon pré-test 107 . 82 
1.31 

global post-test 109.13 

Ecart 
type 

24 . 50 

29.14 

26.94 

30.40 

23.44 

24.06 

25.19 

28.70 



Tableau 4 

Analyse de variance entre les groupes, 
sur les dix échelles d'estime de 

soi du T.S.C.S., au pré-test 

Echelle Mesure 

Estime de soi inter-groupe 

globale intra-groupe 

inter-groupe 
Identité 

intra-groupe 

Satisfaction inter-groupe 

de soi intra-groupe 

inter-groupe 
Comportement 

intra-groupe 

Soi inter-groupe 

physique intra-groupe 

Soi inter-groupe 

moral-éthique intra-groupe 

Somme des 
carrés 

612.40 

259296.32 

35.37 

31076.23 

190.21 

41151.03 

121.18 

33851. 42 

158.34 

16590.78 

117.56 

14811. 00 

dl Carré 
moyen 

2 306.20 

238 1089.48 

2 17.69 

238 130.57 

2 95.11 

238 172.90 

2 60.59 

238 142.23 

2 79.17 

238 69.71 

2 58.78 

238 62.23 
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F 

.2811 .7552 

.1354 .8734 

.5501 .5776 

.4260 .6536 

1.1357 .3229 

.9445 .3903 



Echelle 

Soi 

personnel 

Soi 

fallilial 

Soi 

social 

Tableau 4 (suite) 

Analyse de variance entre les groupes, 
sur les dix échelles d'estime de 

soi du T.S.C.S., au pré-test 

Mesure 

inter-groupe 

intra-groupe 

inter-groupe 

intra-groupe 

inter-groupe 

intra-groupe 

inter-groupe 

Somme des 
carrés 

86.25 

16414.51 

188.55 

15565.18 

139.38 

13036.65 

695.73 

dl Carré 
moyen 

2 43.12 

238 68.97 

2 94.28 

238 65.40 

2 69.69 

238 54.78 

2 347.86 
Distribution 

intra-groupe 151886.94 238 637.34 
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.6253 .5380 

1. 4415 .2386 

1.2733 .2821 

.5458 .5801 
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Tableau 5 

Analyse de variance à mesures répétées pour les trois 
groupes, du pré-test au post-test, sur les 
dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Echelle 

Bstiae de soi 

globale 

IdentitC§ 

Satisfaction 

Mesure Somme dl Carré 
des carrés moyen 

Groupe 1060.76 2 530.38 
Erreur 1 430571.53 238 1809.12 

Temps 4507.62 1 4507.62 
Groupe * Temps 649.08 2 324.54 

Erreur 2 59791.28 238 251. 22 

----------------------

Groupe 160.97 2 80.48 
Erreur 1 49054.92 238 206.11 

Temps 293.31 1 293.31 
Groupe * Temps 95.22 2 47.61 

Erreur 2 9400.45 238 39.49 

Groupe 379.59 2 189.79 
Erreur 1 68972.27 238 289.79 

F 

.29317 .746 

17.94267 .001* 
1. 29165 .277 

.39050 .677 

7.42603 .007* 
1. 20551 .301 

.65493 .520 

de soi Temps 717.31 1 717.31 14.98864 .001* 
42.36 .88515 .414 
47.85 

* p < .05 

Groupe * Temps 84.72 2 
Erreur 2 11389.96 238 



Tableau 5 (suite) 

Analyse de variance à mesures répétées pour les trois 
groupes, du pré-test au post-test, sur les 
dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S . 

Echelle Mesure Somme dl Carré F 
des carrés moyen 

Groupe 66.12 2 33.06 
Erreur 1 54730.98 1 229 . 96 .14377 

Comportement 
Temps 539.62 1 539.62 13 . 17610 

Groupe * Temps 61 . 09 2 30.54 . 74592 
Erreur 2 9747.27 238 40.95 

----------------------

Groupe 300.88 2 150.44 1.33988 
Erreur 1 26722.78 238 112.28 

Soi physique 
Temps 442.82 1 442.82 19.14639 

Groupe * Temps 37.55 2 18 . 77 .81185 
Erreur 2 5504.61 238 23.12 

----------------------

Groupe 194.18 2 102.34 . 94865 
Erreur 1 24359.22 238 97.09 

Soi 
moral-éthique Tellps 105.03 1 105.03 6 . 24732 

Groupe * Temps 7.17 2 3.58 . 21324 
Erreur 2 4001 . 29 238 16.81 

'" p < .05 

113 

. 866 

. 001'" 

.475 

.264 

.001'" 

.445 

.389 

. 013'" 

. 808 



Tableau 5 (suite) 

Analyse de variance à mesures répétées pour les trois 
groupes, du pré-test au post-test, sur les 
dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Echelle Mesure Somme dl Carré F 
des carrés moyen 

Groupe 92.21 2 46.10 .40496 
Erreur 1 27097.44 238 113.85 

Soi personnel 
Temps 273.37 1 273.37 14.55673 

Groupe * Temps 27.41 2 13.70 .72978 
Erreur 2 4469.70 238 18.78 

----------------------
Groupe 104.49 2 52.24 .47832 
Erreur 1 25995.95 238 109.22 

Soi familial 
Temps 184.24 1 184.24 12.38435 

Groupe * Temps 94.05 2 47.02 3.16118 
Erreur 2 3540.70 238 14.87 

----------------------

Groupe 189.96 2 94.98 1. 08535 
Erreur 1 20828.69 238 87.51 

Soi social 
Temps 32.93 1 32.93 1. 85823 

Groupe * Temps 53.44 2 26.72 1.50749 
Erreur 2 4218.62 238 17.72 

* p < .05 
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.667 

.001* 

.483 

.620 

.001* 

.044* 

.339 

.174 

.224 



Tableau 5 (suite) 

Analyse de variance à mesures répétées pour les trois 
groupes, du pré-test au post-test, sur les 
dix échelles d'estime de soi du T.S.C.S. 

Echelle Mesure Somme dl Carré F 
des carrés moyen 

Groupe 2128.83 2 1064.41 .81439 
Erreur 1 311070.95 238 1307.02 

Distribution 
Temps 205.86 1 205.86 1.33364 

Groupe * Temps 196.90 2 98.45 .63781 
Erreur 2 36737.73 238 154.36 

* p < .05 

115 

.444 

.249 

.529 



Tableau 7 

Test " t" des différences de moyennes du pré-test au 
post-test pour les groupes autodéfense 

(N = 103) et danse aérobique (N = 90) 

Groupe 

Autodéfense 

Danse aérobique 

sur l'échelle soi familial 

Différence 
de moyennes 

1. 89 

1.40 

Ecart 
type 

5.56 

5.89 

t. 

. 60 

dl 

191 

116 

.550 



Remerciements 

L ' auteure désire exprimer sa reconnaissance à sa direc

trice de mémoire, Madame Madeleine Dwane, Ph.D., professeure 

en éducation, à qui elle est redevable d ' une assistance cons

tante, éclairée et empreinte d'une confiance fort stimulante. 



Références 



ADLER, A. (1924) . The practice and theory of indiyidual psy
chology. New York: Harcourt, Brace, Inc., (publication 
originale). 

ALBERTI, R.E., EMMONS, M.L . (1974). Your oerfect right: A gui
de to assertiye behayior. San Luis: Impact. 

ALLISON, J . , HUNT, D. E. (1959) . Social desirability and the 
expression of aggression under varying conditions of frus
tration . Journal of consulting psychology, za, 528-532 . 

ALLPORT, G.W . (1955). Becoming: basic considerations for a 
psychology of personality, New Haven, Yale University 
Press . 

ALLPORT , G. W. (1961). Pattern and growth in personality (2e 
éd. rev.), New York, Holt. 

AMATORA, S . M. (1957) . Developmental trends in pre-adolescence 
and in early adolescence in self-evaluation. Journal of 
genetic psychology, al, 89-97. 

ASHCRAFT, C., FITTS, W.H. (1964). Self-concept change in psy
chotherapy. Psychotherapy, ~, 115-118 . 

BACH, G.R. (1945) . Young children's play fantasies. Psycholo
gical monographs, lia, 1-69. 

BAKAN, K.W. (1966). The Duality of Human Existenoe. Chicago: 
Rand McNally. 

BARDWICK, J., DOUVAN, E . (1971). Ambivalence : The socializa
tion of women. ln V. Gornick and B . Moran (Eds.), Women in 
a sexist society. New York: New American Library. 

BEARD, D.H. (1982). A comparison of Judo, Tae Kwon Do, and se
lected physical activities on personality factors, attitu
de toward physical education, and anxiety. Dissertation 
abstracts international, ~ ~ (06), December 1983. 



120 

BENNETT, E.M., COHEN, L.R. (1959). Men and women: personnality 
patterns and contrasts. Genetic psycholo~y mono~raphs, au, 
101-53. 

BLEDSOE, J.C. (1964). Self concept of children and their in
telligence, achievement interests and anxiety. Journal of 
individual psycholo~y, ZU, 55-8. 

BLEDSOE, J.C. (1973) . Sex differences in self concept: fact or 
artifact? Psychological reports, ~, 1253-4. 

BLOCK, J.H. (1973). Conceptions of sex-role: some cross-cultu
ral and longitudinal perspectives. American psychologist, 
za, 512-526. 

BOWERS, K. (1971). Sex and Susceptibility as moderator varia
bles in the relationship of creativity and hypnotic sus
ceptibility. Journal of abnormal psycholo~y , (Aug.), ~ 
la (1), 93-100. 

BROOKS-GUNN, J., MATTHEWS, W.S. (1979). He and She. How Chil
dren Oevelop Their Sex-Role Identity. Prentice-Hall, inc. 

BROVERMAN, I., BROVERHAN, D., CLARKSON, F., ROSENKRANTZ, P., 
VOGEL, S. (1970). Sex role stereotypes and clinical judge
ments in mental health. Journal of consultin~ psycholo~y, 

~, 1-7. 

BROVERMAN, I.K., VOGEL, S., BROVERMAN, D. M., CLARKSON, F.E., 
ROSENKRANTZ, P.S. (1972). Sex role stereotypes: a current 
appraisal. Journal of social issues, za, 59-78. 

BROWNHILLER, S. (1975). A~ainst our will; nen. women and raoe. 
New York : Sinon and Schuster. 

BURNS, R.B . (1977). Male and female perceptions of their own 
and the other sex. British journal of social and clinical 
psycholo~y, la, 213-20. 

BURNS, R.B. (1979) . The self concept in theory. neasurenent. 
development and behavior. New York: Longnan. 

CARLSON, R. (1965). Stabilty and change in the adolescent self 
image . Child development, ali, 659-66. 

CARLSON, R. (1970). On the structure of self-esteem: comments 
on Ziller's formulation. Journal of consulting and clini
cal psycholo~y, ~, 2, 264-68. 



CERNY, H. (1981). Understanding Karate. Physical Education 
Programs, Joperd, (Sept.), 47-49. 

121 

CHAUVETTE, H. (1978). L ' intérêt que présente le wen-do. Pers
pectives, lQ, no . 22, juin 1978. 

CHODOROW, N. (1971). Being and doing: a cross-cultural exami
nation of the socialization of males and females. ln V. 
Gornick and B.K. Horan (Eds.), Woman in sexist society. 
New York: Basic Books, 259-291. 

COHBS, A.W., SNYGG, D. (1959). Individuai behavior: a percep
tuaI approach to behavior (2e éd. rev.), New York, Harper. 

COHPTON, N. (1969). Body perception in relation to anxiety a
mong women. Perceptual and motor skills, za, 215-218. 

CONE, S.L. (1979). The relationship between self-concept and 
selected physical characteristics among female varsity a
thlete and non-participants. Dissertation abstraots inter
national, 1980, (Feb.), Vol. 40 (8-A) 4471. 

CONNELL, W.F., STROOBANT, R.E., SINCLAIR, K.E., CONNELL, R.W., 
ROGERS, K.W. (1975). Twelve to twenty, Sydney: Hicks 
Smith. 

COOPERSHITH, S. (1959). A method for determining types of 
self-esteem. Journal of abnormal psyoholo~y, fra, 87-94. 

COOPERSHITH, S. (1967). The anteoedents of self-esteem. San 
Francisco: Freeman. 

CRANDALL, V.J., ROBSON, S. (1960). Children's repetition ohoi
ces in an intellectual achievement situation following 
success and failure. Journal of ~enetio psyoholo~y, al, 
161-168. 

DE BEAUVOIR, S. (1949). Le deuxième sexe 1. Editions Galli
mard. 

DECROUX-HASSON, A. (1979). Papa lit. maman ooud. Paris: éd. 
Denoel-Gonthier. 

DELUTY, R.H. (1979). Children's aotion tendenoy scale: a 
self-report neasure of aggressiveness, assertiveness and 
submissiveness in children. Journal of oonsultin~ and oli
nioal psyohology, iL, 1061-1071. 



122 

DINITZ, S., DYNES, R., CLARK, A. (1954). Preferences of male 
or female children: traditional or affectional? Marriaie 
family living, la, 128-130. 

DONALDSON, C. (1978). The effects of self-defense training on 
women's self-esteem and locus of control orientation. Un
published doctoral dissertation, University of Berkeley. 

DOUVAN, E., ADELSON, J. (1966). The adolescent experience. 
New York: Wiley. 

DOUVAN, E., GOLD, M. (1966). Modal patterns lu American ado
lescents, lu M. Hoffman and L. Hoffman (Eds.), Reviewof 
cbild development research, vol. 2, New York: Russell 
Sage. 

DREHER, E.R. (1973). The effects of Hata yoga and Judo on per
sonality and self-concept profiles on college men and wo
men. Dissertation abstracts international, 1974, (Feb.), 
YQ.L.. 3.4. (8-A). 

DUBE, L.M. (1977). La variabilité des réponses dans une situa
tion de test-retest. Thèse de ma1trise, Université du Qué
bec à Trois-Rivières. 

DUTHIE, R.B., HOPE, L., BARKER, D.G. (1978). Selected Persona
lit y Traits of Martial Artists as measured by the adjecti
ve checklist. Perceptual and notor skills, 1978, 42, 
71-76. 

DWORKIN, A. (1976). Our blood: prophecies and discourses on 
sexual politics. New York: Harper and Row. 

EDWARDS, H. (1973). The SocioloiY of Sports. Homewood, III.: 
The Dorsey Press. 

ERIKSON, E. (1963). The challen~e of youth. Garden City, 
New York: Doubleday. 

FERNBERGER, S.W. (1948). Persistence of stereotypes concerning 
sex differences. Journal of abnormal and social psycbolo
n, !.a, 97-101. 

FISKE, D.W. (1971). Measurini the concepts of personality, Al
dine, Chicago. 

FITTS, W.H. (1965). Tennessee self concept scale. Nasbville: 
Counselor recording and tests. 



123 

FITTS, W.H. et al. (1971). The self concept and self actuali
zation. studies on the self concept. Nashville: Counselor 
recording and tests. 

FITTS, W.H. (1972). The Self Concept and Behayior: oyeryieH 
and supplement. Nashville: counselor recording and tests . 

FREUD, S. (1938). The basic Writings of Sigmund Freud. (A. A. 
Brill, Ed. and trans.), NeH York: Modern Library. 

GABLE, R.K., LASALLE, A.J., COOK, K.E. (1973). Dimensionality 
of self perception: T.S.C.S .. Perceptual and notor skills, 
aa, 551-560. 

GERARD, C. (1982). Women distance runners : Androginy and 
Self-Esteem. Dissertation abstracts international. 1982. 
(Jul.), ~ ~ (l-B), 293 . 

GOLDBERG, S., LEWIS, M. (1969). Play behavior in the year old 
infant. Child deyelopment, ~, 21-31. 

GRINKER, R. (1953). Psychomatic research. NeH York: W.W. Nor
ton c Company, Inc. 

HABIGER, T.M. (1982). Feminity and the female varsity athlete. 
Dissertation abstracts international. 1983. (Jul.), ~ 
~ (l-A) 74. 

HALL, A. (1982). Les sports. les rôles et l'identité selon le 
~. Institut canadien de recherches pour l'avancement de 
la femme, OttaHa. 

HALL, A., RICHARDSON, D.A. (1982). Franc-jeu. vers l'é~alité 
des sexes dans les sports au Canada. Conseil consultatif 
canadien de la situation de la fenme. OttaHa. 

HEALY, G.W., DEBLAISSIE, R.R. (1974). A comparison of negro, 
anglo, and spanish-american adolescents self concepts. 
Adolescence, a, 15-24. 

HILBERMAN, E. (1976). Rape: The ultimate violation of the 
self. American journal of psychiatry, 133-436. 

HORNER, M. S. (1970). Feminity and successful achievenent: a 
basic inconsistency . J.M. BardHick, et al. (Eds.), Femini
ne personality and conflict . Monterey, California: 
Brooks-Cole. 



124 

HOROWITZ, D.F. (1962). The relationship of anxiety, self-con
cept and sociometric status among fourth, fifth and sixth 
grade children, Journal of abnormal and social psycbology, 
Yo..L.. 8.5.. 

JAMES, A., JONES, R. (1982). The social world of karate-do. 
Leisure Studies, ~, 337-354. 

JODOIN, S. (1976). Une mesure du " self-esteem" chez l ' enfant. 
Thèse de maîtrise, Université du Québec à Trois-Rivières. 

JUDO, L . R. , SMITH, C.B . (1974). Discrepancy score validity in 
self and ideal self-concept measurement, Journal of coun
seling psycbology, Yo..L.. ~. No. 2. 

KAGAN, J. (1964). The acquisition and significance of sex ty
ping and sex role identity, la M. Hoffman and L. Hoffman 
(Eds . ). Reyiew of cbild deyelopment researcb. Yo..L..~, 
New York: Russell Sage. 

KAGAN, J . • MOSS. H.A. (1962) . Birtb to Maturity. New York: Wi
ley. 

KELEMAN. S. (1975). Your body speaks its mind. New York: Si
mon and Schuster . 

KELLINGER. F.N. (1964). Foundations of Behayioral Researcb, 
second edition, copyright 1964. 1973 by Hoot , Rinehart 
and Winston. inc. p. 198 - 200. 

KITAY. P.M. (1940). A comparison of the sexes in their attitu
de and beliefs about women . Sociometry. at. 399-407. 

KONZAK. B., BOUDREAU. F. (1984). Les arts martiaux et la santé 
mentale: un art de vivre. Santé mentale au Canada, décem
bre. 2-8. 

KOOCHER. G. (1971) . Swimming. Competence and Personality 
Change . Journal of oersonality and social psycbology, 
Yo..L.. la, no . 3, 275-278 . 

LAMARCHE. L. (1968). Validation de la traduction du T.S.C.S .. 
Mémoire de maltrise inédit, Université de Montréal. 

LATTE, J.A . (1948). La Gymnastique. éd. Vigot Frères, Paris. 

L ' ECUYER, R. (1975). La genèse du concept de soi. éd. Naaman 
de Sherbrooke, Québec. Canada. 



125 

L'ECUYER, R. (1978). Le concept de soi. Paris: Presses univer
sitaires de France. 

LEMIEUX, L. (1986). Les cours d'autodéfense pour les femmes. 
Protégez-vous, juin 1986. 

LERNER, R., KARABINICK, S., STUART, J . (1973). Relations among 
physical attractiveness, body attitudes and self-concept 
in male and female college students . Journal of psycbolo
lY, ~, 119-129. 

LKTKLLIKR .• K. (V~82) . Extraversion et estime de soi chez l ' en
fant âgé de 9 à 12 ans. Thèse de maîtrise, Université du 
Québec à Trois-Rivières . 

LEVIN, H., SEARS, R.R. (1956). Identification with parents as 
a determinant of doll play aggression. Child deyelopment, 
ll, 136-153. 

LINDSEY, K. , NEWMAN, H., TAYLOR, F. (1972) . Aspects of rape. 
Second waye, 2-2-28. 

LINTON, H., GRAHAM, E. (1959). Personality correlates of per
suasibility, in, 1. Hovland and 1. Janis (Eds.), Persona
lit y and persuasibility, New Haven: Yale University Press. 

LOWEN, A. (1970) . Le plaisir. édition du jour, Montréal. 

LYNN, D.B. (1959). A note on sex differences in the develop
ment of masculine and feminine identification. Psycbologi
cal reyiew, da, 126-135. 

MACCOBY, E., JACKLIN, C. (1974). My th, reality and shades of 
gray: what we know and don ' t know about sex differences. 
Psychology today, (Dec.), ~ a (7), 109-112. 

MAUL, T., THOMAS, J. (1975). Self-Concept and Participation in 
Children's Gymnastics. Perceptual and motor skills, ~, 
701-702. 

HcCANDLESS, B., BILOUS, C., BENNET, H. (1961). Peer popularity 
and dependance on adults in pre-school age socialization . 
Cbild deyelopment, ~, 511-518. 

HcKEE, J.P., SHERRIFFS, A.C. (1957). The differential evalua
tion of males and females . Journal of personality, 2fr, 
356-371. 



MILAN, S.E. (1976). Self-defense. Tbe Adyocate, August 11, 
lali, 13-14. 

MINISTERE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE, FEDERATION 
DE KARATE ET DES ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES. (1983). 
Rapport du comité d ' étude sur l'implantation de cours 
d'autodédense. Mars. 

126 

MISCHEL, W. (1970). Sex typing and socialization . ln P.H. Mus
sen (Ed.), Carmicbael's manual of child psychologv, 
New York: Wiley, 3-72 . 

MOFFETT, L. (1975). Sex differences in self concept. Psycbolo
~ical reports, (Aug.) ~. 

MURPHY, L. (1962). Tbe widenin~ world of cbildbood: patbs to
ward mastery. New York: Basic Books. 

PIERS, E.V., HARRIS, D.B. (1964). Age and other correlates of 
self concept in children. Journal of educational psycholo
~, ~, (No. 2), 91-95. 

PINTLER, M., PHILLIPS, R., SEARS, R. (1946). Sex differences 
in projective doll play of pre-school children. Journal of 
psycholo~y, 21, 73-80. 

POLL, T. (1979). Dance, Self-Esteem and Motor Acquisition. 
Joperd, janvier, 64-65. 

REICH, W. (1933). L'analyse caractérielle. Paris: Payot, 1971. 

ROGERS, C.R. (1954). The case of Mrs. Oak, in C.R. Rogers, and 
R.F. Dymond (Eds.), Psychotherapy and personality change, 
Chicago: University of Chicago Press. 

ROGERS, C.R., DYMOND, R.F. (1954). Psycboterapy and personali
ty Change, Chicago: University of Chicago Press. 

ROSENBAUM, M.E., DE CHARMS, R. (1962). Self-esteem and the ex
pression of aggression. Decisions. models and ~roups, 
~~, New York: McMillan. 

ROSENBERG, M. (1962). The association between self-esteem and 
anxiety. Journal of psycbiatric researcb, ~, 135-152. 

ROSENBERG, M. (1965). Society and tbe adolescent self-ima~e, 
Princeton: Princeton University Press. 



127 

ROSENBERG, B.G., SUTTON-SMITH, B. (1960). A revised conception 
of masculine-feminine differences in play activities, ~ 
journal of genetic psychology, aa, 165-70. 

ROSENKRANTZ, P.S . , VOGEL, S.R., BEE, H., BROVERMAN, I.K . , BRO
VERMAN, D. (1968). Sex role stereotypes and self concepts 
in college students. Journal of consulting and clinical 
psychology, aa, 287-295. 

SCHWAB, J., HARMELING, J. (1968). Body image and medical ill
ness. Psychosomatic medicine, au, 51-61. 

SCHWAB, M., LUNDGREN, D. (1974). Sex differences in the social 
base of self-esteem. Proceedings of annual convention of 
the american psychological association, ~, 432-433. 

SEARS, P.S. (1951). 0011 play aggression in normal, young 
children: influence of sex, age, sibling status, father's 
absence. Psychological monographs, afr, (6) iv. 42. 

SECORD, P., JOURARD, S. (1953). The appraisal of body cathe
xis: body cathexis and the self. Journal of consulting 
psychology, 12, 343-347. 

SERBIN, L., O'LEARY, K. (1975). How nursery schools teach 
children to shut up. Psychology today, a, 56-57, 102-103. 

SLAGLE, J. (1965). Self-esteem and patterns of defense. Unpu
blished doctoral dissertation, University of Michigan. 

STEPHENSON, W. (1953). The study of behavior: Q-Technigue and 
its metbodology. Chicago: University of Chicago Press. 

STOTLAND, E. (1969). The psychology of hope. San Francisco: 
Jossey-Bass, Inc. 

TOULOUSE, J.M. (1968). Changement du concept de soi et struc
tures de groupe dans le cadre d ' une expérience de sensibi
lisation aux relations humaines. Thèse de doctorat inédi
te, Université de Montréal. 

TOULOUSE, J.M. (1971). Mesure du concept de soi (T.S.C.S.), 
manuel d'instruction (adaptation franQaise). Document iné
dit, Université de Montréal. 

TROWBRIDGE, N., TROWBRIDGE, L., TROWBRIDGE, L. (1972). 
Self-concept and socio-economic status. Child study jour
nal, Z, (No. 3), 123-143. 



128 

WALSH, W.B., OSIPOW, S.H. (1973). Career preferences, 
self-concept, and vocational maturity. Research in hi~her 
education, ~, 287-295. 

WALTON, J. (1972). Sex differences in self-esteen among equal
ly achieving fifth-graders. Unpublished Masters Thesis 
Rutgers University, New Jersey. 

WEISSTEIN, N. (1972). Psychology constructs the female. ln V. 
Gornick and B. Moran (Eds.), Women in a sexist society. 
New York: New American Library. 

WILSON, J.P., WILSON, S.B. (1976). Sources of self-esteem and 
the person X situation controversy, Psychological reports, 
Ja, 355-8. 

WYLIE, R.C. (1965). Self-ratings, level of ideal self ratings, 
defensiveness, Psychological reports, la. 

ZILLER, R.C., HAGEY, J., SMITH, M.D.C. (1969) . Self-esteem: a 
self-social construct . Journal of consulting and clinical 
psychology, Ja, 84-95. 


