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RÉSUMÉ 

Problématique : Le sport de haut niveau est une occupation qui demande beaucoup 
d’investissement, autant sur le plan physique qu’émotionnel, au niveau des horaires chargés ou de 
la performance qui est valorisée. Durant une carrière, les athlètes font face à énormément de 
changements et les transitions sont l’un d’entre eux. Plusieurs types de transitions peuvent 
survenir, comme une blessure, un changement d’entraîneur ou encore, la fin d’un contrat 
(Wylleman et al., 2004). Néanmoins, l’une des plus importantes est la retraite. Cette transition, 
survenant de manière prévue ou non (Wylleman et al., 2004), peut engendrer de nombreuses 
difficultés si elle n’est pas bien planifiée. Par exemple, l’anxiété, la dépression, la colère, les 
problèmes de consommation et la perte d’identité sont des conséquences possibles (Knights et al., 
2019). Selon Carapinheira et ses collaborateurs (2018), la planification est cruciale pour aider les 
athlètes à faire face à cette nouvelle étape de leur vie. Parmi les éléments pouvant favoriser une 
transition plus harmonieuse, l’investissement dans plusieurs rôles est mis de l’avant par une 
multitude d’auteurs. Les athlètes auraient tendance à mieux s’ajuster à la vie d’après-carrière 
quand ils se définissent par plusieurs identités, car cela peut compenser pour la perte de leur rôle 
d’athlète (Lavallee et Wylleman, 2000 ; Whitcomb-Khan et al., 2021). Cadre conceptuel : Le 
modèle de la transition positive du sport professionnel de Knights et ses collaborateurs (2019) a 
été utilisé pour cette étude. Objectifs : L’objectif général de cette étude est de comprendre 
comment l’engagement dans une diversité de rôles influence la transition à la retraite des athlètes 
de haut niveau. Pour y arriver, une description de l’engagement des athlètes dans une diversité de 
rôles et leur expérience de la transition vers la retraite ou la préparation vers celle-ci seront 
présentées. Également, elle permettra d’identifier les caractéristiques de l’engagement dans une 
diversité de rôles susceptibles de faciliter et d’entraver la transition à la retraite pour les athlètes 
de haut niveau. Méthodologie : Cette étude de type qualitative phénoménologique a été menée 
auprès de 4 participants (n = 4) à l’aide d’entrevues individuelles semi-dirigées. Résultats : 
L’analyse permet d’identifier différents thèmes en lien avec les objectifs de recherche. Concernant 
le premier objectif, trois thèmes ont émergé (le manque de temps, la priorisation du rôle de l’athlète 
et le positif lié à l’engagement multiple). Quant au deuxième objectif, quatre thèmes ont été 
identifiés (l’absence de préparation pour l’athlète toujours actif, la préparation et la planification 
non structurées des athlètes présentement à la retraite, les difficultés vécues et importance de 
l’adaptation, ainsi que le manque de soutien des organisations). Puis, pour le troisième objectif, 
deux grandes catégories ont été identifiées (caractéristiques facilitantes et caractéristiques pouvant 
entraver la transition à la retraite). Discussion et conclusion : Selon les éléments obtenus, la 
planification et l’engagement dans une diversité de rôles influencent la transition à la retraite. 
Ainsi, un soutien ergothérapique, lors de la transition à la retraite, pourrait être bénéfique pour les 
athlètes. Un accompagnement en prévention et en promotion par les ergothérapeutes serait 
judicieux afin de minimiser les conséquences négatives associées à la transition. Il s’agit d’une 
avenue intéressante pour l’avenir de la profession. 

 

Mots clés : engagement, rôles, transition à la retraite, impacts et athlètes de haut niveau 
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ABSTRACT 

Background: High performance sport is an occupation that requires a great deal of investment, 
both physically and emotionally, in terms of busy schedules and the performance that is valued. 
During a career, athletes face many changes and transitions are one of them. Many types of 
transitions can occur, such as injury, a change in coach, or the end of a contract (Wylleman et al., 
2004). However, one of the most important is retirement. This transition, whether planned or 
unplanned (Wylleman et al., 2004), can cause many difficulties if not well planned. For example, 
anxiety, depression, anger, drugs and alcohol addictions, and loss of identity are possible 
consequences (Knights et al., 2019). According to Carapinheira et al. (2018), planning is crucial 
to help athletes cope with this new stage of their lives. Among the elements that can promote a 
smoother transition, investment in multiple roles is put forward by a multitude of authors. Athletes 
would tend to adjust better to post-career life when they define themselves by multiple identities, 
as this can compensate for the loss of their role as an athlete (Lavallee & Wylleman, 2000; 
Whitcomb-Khan et al., 2021). Conceptual Framework: Knights et al.'s (2019) model of positive 
transition in professional sport was used for this study. Objective: The overall goal of this study 
is to understand how engagement in a diversity of roles influences the retirement transition of high-
performance athletes. To accomplish this, a description of athletes' engagement in a variety of 
roles and their experience of transitioning to or preparing for retirement will be presented. As well, 
it will identify the characteristics of engagement in a variety of roles that may facilitate and hinder 
the transition to retirement for high performance athletes. Methodology: This qualitative 
phenomenological study was conducted with 4 participants (n = 4) using individual semi-directed 
interviews. Results: The analysis allows for the identification of different themes related to the 
research objectives. For the first objective, three themes emerged (lack of time, prioritization of 
the athlete's role, and the positive aspect of multiple involvement). For the second objective, four 
themes were identified (lack of preparation for the still active athlete, unstructured preparation and 
planning for retired athletes, challenges and importance of adaptation, and lack of organizational 
support). Then, for the third objective, two broad categories were identified (facilitating 
characteristics and characteristics that may hinder the transition to retirement). Discussion and 
conclusion: The evidence suggests that planning and engagement in a variety of roles influences 
the transition to retirement. Thus, occupational therapy support during the transition to retirement 
may be beneficial for athletes. Occupational therapists could provide preventive and promotional 
support to minimize the negative consequences associated with the transition. This is an interesting 
avenue for the future of the profession.  
 
 
Key words: engagement, roles, transition, sport retirement, impacts and elite athletes 
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1 INTRODUCTION 

Le sport peut être une occupation qui apporte énormément de positif au parcours de vie 

d’un individu, mais aussi son lot de difficultés. Que ce soit pendant ou après la carrière, plusieurs 

défis peuvent se présenter aux personnes qui décident d’y consacrer leur vie. Notamment, les 

blessures, les déménagements ou encore, la retraite sportive peuvent être des circonstances 

difficiles. Au moment de mettre fin à cette période où le sport représente l’entièreté de leur 

existence, les athlètes de haut niveau peuvent se buter à un mur plutôt imposant. La transition à la 

retraite constitue un passage ardu qui est habituellement vécu comme une crise pour 20% de ce 

groupe populationnel (Stambulova, 2017). Il est à se demander, mais pourquoi donc ? 

La transition à la retraite est une épreuve qui peut prendre plusieurs années à surmonter.  

Pour 80% des athlètes, ce processus peut prendre jusqu’à deux ans (Stambulova & Wylleman, 

2014). Cela est expliqué par les multiples situations de vulnérabilité que l’athlète peut vivre à la 

suite de cette annonce importante, en plus de la singularité de chaque transition. D’ailleurs, les 

écrits ne s’entendent pas sur la planification idéale et la préparation sans failles pour ce passage 

obligé. Les idées se bousculent en vertu de ce qui devrait être fait par les athlètes : devraient-ils se 

concentrer sur leur carrière pour profiter des derniers moments ou devraient-ils avoir des 

occupations parallèles à leur sport pour assurer une après-carrière plus certaine? 

En regard des interrogations persistantes en lien avec ce sujet, je me suis questionnée sur 

la façon d’agir qui répondrait le mieux aux besoins cette population. En tant que sportive qui 

prendra sa retraite dans quelques mois, je porte un intérêt particulier envers cette idée. Mon 

expérience et ma sensibilité théorique m’ont amené à me poser la question suivante : est-ce que la 

participation à des occupations parallèles au sport pratiqué, ou plus précisément l’engagement dans 

une diversité de rôles pendant la carrière sportive pourraient avoir un impact sur la transition à la 

retraite de haut niveau?  

Ainsi, les différentes sections de ce travail serviront à documenter l’enjeu énoncé et 

répondre à ce questionnement. Pour débuter, une problématique approfondie sera accompagnée 

d’une recension des écrits énonçant les concepts principaux de l’étude. Ensuite, le cadre théorique, 

la méthodologie et les résultats seront présentés. La discussion sera la section suivante et elle 
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permettra d’interpréter les éléments centraux de la section précédente. Pour finir, la conclusion 

fera un retour sur les aspects pertinents de cette étude. 
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2 PROBLÉMATIQUE 

Le sport de haut niveau est une occupation qui demande beaucoup d’investissement, autant 

sur le plan physique qu’émotionnel, au niveau des horaires chargés ou de la performance qui est 

valorisée (Park et al., 2013; Stephan et al, 2005). Il peut alors être difficile de maintenir un équilibre 

occupationnel, c’est-à-dire un agencement idéal dans les occupations (Townsend et Polatajko, 

2013). Cela étant dit, la pratique d’un sport de haut niveau peut occasionner un déséquilibre 

occupationnel chez certains athlètes puisque toute l’énergie est mise sur une seule activité, souvent 

considérée comme une activité productive au même titre que le travail (Brewer et Petitpas, 2017). 

Ainsi, il se peut que les athlètes négligent leur entourage, d’autres opportunités professionnelles 

(Crook et Robertson, 1991; Young et al., 2006), ou encore, la réflexion en lien avec d’autres 

aspects de leur carrière, comme les différentes transitions associées à celle-ci.  

Durant une carrière, plusieurs transitions peuvent survenir, comme une blessure, un 

changement d’entraîneur ou encore, la fin d’un contrat (Wylleman et al., 2004). Néanmoins, l’une 

des plus importantes est la retraite. Cette transition, survenant de manière prévue ou non (Albion 

et al., 2014; Wylleman et al., 2004), peut engendrer de nombreuses difficultés si elle n’est pas bien 

planifiée. Par exemple, l’anxiété, la dépression, la colère, les problèmes de consommation et la 

perte d’identité sont des conséquences possibles (Knights et al., 2019; Lundqvist, 2020).  

Néanmoins, la planification et la préparation sont des stratégies pouvant influencer la 

transition à la retraite. Selon Carapinheira et ses collaborateurs (2018), la planification est cruciale 

pour aider les athlètes à faire face à cette nouvelle étape de leur vie. Parmi les éléments pouvant 

favoriser une transition plus harmonieuse, l’investissement dans plusieurs rôles est mis de l’avant 

par une multitude d’auteurs. Les athlètes auraient tendance à mieux s’ajuster à la vie d’après-

carrière quand ils se définissent par plusieurs identités, car cela peut compenser pour la perte de 

leur rôle d’athlète (Azocar et al., 2015; Lavallee et Warriner, 2008; Lavallee et Wylleman, 2000 ; 

Whitcomb-Khan et al., 2021). Cette étude permettra de mieux comprendre comment le fait de 

s’investir dans plusieurs rôles influence la transition à la retraite en exposant les différents facteurs 

caractérisant cet investissement. 
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3 RECENSION DES ÉCRITS 

Dans cette section, les résultats existants dans la littérature en lien avec les thèmes 

principaux de l’étude seront présentés. Entre autres, l’idée du sport de haut niveau, pour mieux 

comprendre la nature et les implications reliées à un athlète de haut niveau, sera décrite. Puis, les 

concepts de transition à la retraite, ainsi que de planification et de préparation à cette transition 

seront abordés. Pour terminer, la pertinence de l’étude, ainsi que l’objectif et les questions de 

recherche seront présentés. 

3.1 Sport et athlète de haut niveau 
Le sport de haut niveau est décrit comme une occupation qui demande un investissement 

et un engagement intenses, et ce, dans un environnement singulier (Baillie, 1993; Navel et de 

Tychey, 2011). Comme le sport de haut niveau est axé sur les performances physiques, il peut 

parfois amener à une concentration exclusive de l’horaire occupationnel sur le sport (Cosh et al., 

2013) et jusqu’à un déplacement du lieu d’entraînement dans le but d’isoler l’athlète pour lui 

permettre de concentrer son énergie exclusivement sur son entraînement et ses performances 

(Navel et de Tychey, 2011).  

Au Québec, le sport de haut niveau est qualifié comme le niveau le plus élevé puisque les 

athlètes sont à la recherche de la perfection et de haute performance dans leur sport (Marier et 

Pilote, 2019). Ces sportifs sont donc l’élite de chaque sport. De ce fait, Marier et Pilote (2019) 

ajoutent qu'il s’agit des athlètes qui participent aux plus grandes compétitions de leur sport ou qui 

évoluent dans les plus grandes ligues, notamment aux Jeux olympiques et paralympiques, aux 

championnats et coupes du monde et les premiers réseaux professionnels mondiaux (LNH, NBA, 

NFL, MLB, etc.).  

En ce qui a trait au concept d’athlètes de haut niveau, il fait référence aux individus qui 

s’investissent de façon importante, autant émotionnellement que physiquement, dans leur sport 

afin de répondre aux exigences élevées de celui-ci (Park et al., 2013; Stephan et al., 2005).  

Dans son travail, Roy (2020) démontre que le concept d’athlète de haut niveau est formé 

de deux groupes distincts, soient les athlètes olympiques et les athlètes professionnels. Elle spécifie 

que les athlètes olympiques sont perçus de la même façon à travers le monde et qu’il fait référence 

aux athlètes prenant part aux Jeux olympiques. Quant aux athlètes professionnels, Roy (2020) les 
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identifie comme les sportifs ayant une reconnaissance d’une fédération sportive et qui étant 

rémunérés pour pratiquer leur sport. 

Être un athlète de haut niveau demande de la discipline, de la rigueur, de la résilience et 

plusieurs autres qualités. Toutefois, en mettant ces caractéristiques de l’avant la majorité du temps, 

cela favorise l’engagement presque exclusif dans le rôle d’athlète et amène la création d’une 

identité unidimensionnelle (Navel et de Tychey, 2011; Park et al., 2013; Stephan et al, 2005). Les 

athlètes devraient plutôt explorer différents rôles et tâches afin de se préparer à leur retraite sportive 

(McLean et Syed, 2015).  

Enfin, les attentes liées à un athlète de haut niveau, principalement celles référant à 

l’engagement exclusif dans le sport, sont à l’encontre du principe d’équilibre occupationnel mis 

de l’avant par Towsend et Polatajko (2013), celui-ci faisant référence à l’agencement idéal entre 

les différents types d’occupations pour assurer une bonne qualité de vie. Ainsi, l’engagement 

intense dans le sport peut avoir un impact sur l’engagement dans les autres sphères de leur vie 

(Gordon et al., 1997; McGillivray et al., 2005; Oulevey et al., 2021; Young et al., 2006). Les 

athlètes peuvent donc négliger plusieurs aspects, dont la réflexion concernant les prochaines étapes 

de leur carrière et plus précisément, la transition à la retraite. 

3.2 Transition à la retraite chez les athlètes 
Chaque année, environ cinq à sept pour cent des athlètes de haut niveau prennent leur 

retraite à un âge moyen de 34 ans, ce qui est tôt comparativement à la majorité des autres 

professions (Baillie, 1993; North et Lavallee, 2004; Sinclair et Orlick, 1993). De manière générale, 

la transition à la retraite des athlètes de haut niveau représente le moment où ils quittent le monde 

du sport pour se diriger à vers une carrière considérée plus conventionnelle. Différents types de 

transitions existent dans la littérature. Pour certains auteurs, la retraite sportive peut être vécue de 

manière standard ou non standard (Wylleman et al., 2004; Wylleman et Lavallee, 2004). Le 

passage à la retraite standard fait référence à une transition qui était prévue et planifiée. Quant à la 

transition non standard, elle n’est pas anticipée. Par exemple, il peut s’agir d’une blessure, de la 

dissolution d’une équipe ou d’un autre évènement externe mettant fin à la carrière.  

Évidemment, la transition à la retraite représente un changement majeur dans la vie d’un 

individu. Plus précisément, la transition demande des adaptations que ce soit au niveau des 
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changements de rôles ou d’habitudes (Blair, 2000; Sinclair et Orlick, 1993). De ce fait, ces 

bouleversements peuvent avoir des conséquences et être la source des difficultés suivantes : 

dépression, détresse, anxiété, idées suicidaires, crise identitaire, consommation abusive de 

substances (drogues et alcool), problèmes de confiance en soi, blessures chroniques et troubles 

alimentaires (Navel et de Tychey, 2011; Stambulova et al., 2009; Wylleman et al., 2004). Mannes 

et ses collaborateurs (2018) soulignent que 39% des athlètes rapportent de la détresse 

psychologique et des impacts sur leur qualité de vie. Autrement, Park, Tod et Lavallee (2012) 

démontrent que la majorité des études analysées dans leur travail, soit 68% d’entre elles, abordent 

le fait que les athlètes expriment des émotions négatives, un sentiment de perte et de la détresse 

lorsqu’ils ont mis fin à leur carrière. D’ailleurs, les symptômes vécus par les athlètes peuvent être 

comparés à ceux vécus lors d’un sevrage (Aquatias et al., 2008).  

Selon la littérature, le type de transition influence la façon dont celle-ci sera vécue et 

traversée par les athlètes. La transition involontaire, référant au type non standard (Wylleman et 

al., 2004; Wylleman et Lavallee, 2004), est celle causant le plus de dommages collatéraux dans la 

vie des sportifs retraités (Cosh et al., 2013; Oulevey et al., 2018). Lotysz et Short (2004) rapportent 

que la retraite forcée en raison d’une blessure et celle causant le plus de détresse chez l’athlète 

nouvellement retraitée. 

3.3 Planification et préparation à la retraite sportive 
Plusieurs stratégies peuvent contribuer à une transition à la retraite positive chez les athlètes 

de haut niveau. Par exemple, travailler de pair avec un conseiller d’orientation, participer à des 

ateliers ou obtenir des conseils de la part des athlètes ayant traversé cette épreuve sont d’autres 

moyens proposés (Lenton et al., 2020). Toutefois, la planification et la préparation sont les 

stratégies les plus abordées dans la littérature; celles-ci pouvant prévenir les nombreuses difficultés 

reliées à la transition. La préparation d’un plan pendant la carrière est suggérée par plusieurs 

auteurs (Carapinheira et al., 2018; Cummins et O’Boyle, 2015; Dubois et al., 2014; Gordan et al., 

1997; Lally, 2007; Lavallee, 2019; Lavallee et Williard, 2016; Lavallee et Wylleman, 2000; 

McArdle et al., 2014; Nagy et Szamosközi, 2013; Park et al., 2013; Whitcomb-Khan et al., 2021). 

Tous mentionnent les apports positifs de débuter la réflexion concernant l’après-carrière, et ce, 

même si l’athlète est toujours actif. Lavallee (2019) démontre une corrélation positive entre 
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l’engagement dans une préparation de ce genre et les sélections réalisées dans les équipes, la durée 

d’une équipe, ainsi que la durée de la carrière des athlètes. 

Dans cette optique, une façon de se préparer à la retraite sportive est de débuter la mise en 

action des actions planifiées. Pour ce faire, les athlètes peuvent décider de s’engager dans divers 

rôles en parallèle de leur rôle d’athlète. Dubois, Ledon et Wylleman (2014) soulignent l’efficacité 

que cet engagement multiple peut avoir sur la transition à la retraite des athlètes de haut niveau. 

D’autres auteurs appuient aussi cette idée, car ils croient que l’engagement dans une diversité de 

rôles peut atténuer la perte du rôle d’athlète pendant la transition (Azocar et al., 2015; Lavallee et 

Warriner, 2008; Lavallee et Wylleman, 2000 ; Whitcomb-Khan et al., 2021). 

3.4 Pertinence de l’étude 

3.4.1 Pertinence scientifique 
Du point de vue scientifique, cette étude est pertinente étant donné qu’elle permettra de 

fournir un nouveau point de vue à la problématique principale abordée, soit la transition à la retraite 

chez les athlètes de haut niveau. À ce jour, la majorité des études disponibles sont rattachées au 

domaine de la psychologie. Les principaux thèmes abordés dans les travaux sont : la perte 

d’identité, les difficultés psychologiques associées à la retraite sportive ou les stratégies 

d’adaptation. Pourtant, le passage à la retraite est une transition occupationnelle, étant donné qu’il 

s’agit du transfert d’une occupation vers une autre (Townsend et Polatajko, 2013), soit le sport 

vers les occupations envisagées pour l’après-carrière (ex. : emploi). Il est étonnant que peu d’écrits 

utilisent la vision ergothérapique pour analyser ce sujet. Cet essai sera donc un ajout à la littérature 

existante puisque des concepts et des modèles ergothérapiques ont été utilisés pour encadrer et 

guider les propos. 

3.4.2 Pertinence professionnelle 
En ce qui concerne la pertinence professionnelle, cette étude servira à prodiguer des 

informations aux différents professionnels, et plus spécifiquement les ergothérapeutes, sur la façon 

dont la transition à la retraite peut être vécue. Les informations se trouvant dans cet essai pourront 

aussi guider les ergothérapeutes pour le choix des évaluations et des interventions pouvant être 

réalisées auprès des clients se présentant avec cette problématique. Également, cet essai présente 

une nouvelle pratique pour les ergothérapeutes, soit l’intervention en prévention et en promotion 
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avec la clientèle athlétique. Tout comme l’OEQ (2014), cette recherche soutient donc l’utilisation 

d’une approche préventive auprès de certaines clientèles. En bref, pour soutenir l’adoption de cette 

pratique émergente qui suggère d’offrir de nouveaux services aux athlètes, de nouvelles recherches 

dans le domaine doivent être réalisées. Ainsi, cette recherche est un premier pas dans cette 

direction. 

3.4.3 Pertinence sociale 
La pertinence au niveau social se situe au niveau de l’aide qui sera apportée aux athlètes. 

Étant donné que cet essai suggère de nouvelles façons d’intervenir, de réels impacts seront perçus 

chez les athlètes. Par exemple, les interventions préventives proposées, telles que l’enseignement 

ou l’accompagnement dans le plan de carrière, auront un impact direct sur les athlètes. À cet égard, 

puisque cette recherche est susceptible d’influencer le comportement d’un groupe populationnel, 

des impacts sociaux peuvent en découler. 

3.4.4 Objectif de l’étude et question de recherche 
L’objectif principal de cette recherche est de comprendre comment l’engagement dans une 

diversité de rôles influence la transition à la retraite des athlètes de haut niveau. Par conséquent, 

trois questions de recherches ont été créées pour répondre à cet objectif : 

 

1. Comment les athlètes décrivent-ils leur engagement dans une diversité de rôles ?  

2. Comment l’engagement dans une diversité de rôles influence-t-il la transition à la retraite 

des athlètes de haut niveau ?  

3. Quelles sont les caractéristiques de l’engagement dans une diversité de rôles susceptibles 

de faciliter ou d’entraver la transition à la retraite des athlètes ? 
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4 CADRE THÉORIQUE 

Cette partie de l’étude abordera les différents modèles et concepts sur lesquels cette étude 

s’est appuyée. Dans un premier temps, une définition de la transition occupationnelle basée sur les 

propos de Townsend et Polatajko (2013) sera présentée, en incluant le concept de la transition à la 

retraite d’un athlète de haut niveau. Puis, le concept du développement de l’identité à travers les 

rôles sera expliqué et suivra ensuite une présentation du modèle de la transition positive du sport 

professionnel de Knights et ses collaborateurs (2019). Les différents concepts constituant le 

modèle seront abordés plus en détail en y intégrant des notions théoriques du modèle de 

l’occupation humaine (MOH) de Kielhofner (Taylor, 2017). 

4.1 Transition occupationnelle 
En choisissant la définition de Townsend et Polatajko (2013), le concept se décrit comme 

« le déplacement d’une occupation spécifique ou d’un groupe d’occupations, vers une occupation 

ou un groupe d’occupations autres » (p.68). Il est intéressant de comprendre que selon les auteurs, 

ces transitions peuvent être autodéterminées, peuvent survenir en réponse à des circonstances 

précises ou encore, peuvent tout simplement être incluses dans le déroulement normal des 

évènements de la vie (par exemple, la transition entre l’école primaire et secondaire) (Townsend 

et Polatajko, 2013). En plus de pouvoir être provoquées par les trois façons énumérées 

précédemment, Townsend et Polatajko catégorisent les transitions occupationnelles en trois types, 

soit micro, méso et macro (2013). 

D’une part, les transitions de type micro se rapportent au changement ou l’arrêt d’une 

occupation dans un même contexte, ce qui signifie que l’individu conserve un contexte de vie 

similaire alors qu’il change ou arrête une occupation. Notamment, s’inscrire à un nouveau sport 

ou arrêter de faire du patin à roues alignées fait référence à ce type de transition. Quant à elles, les 

transitions de type méso sont décrites comme des transitions réalisées entre les occupations elles-

mêmes, c’est-à-dire qu’un déplacement entre deux activités ou la transition entre deux routines 

différentes représentent des exemples de ce type de transition. Finalement, le type macro est 

considéré comme étant celui qui survient selon les transitions de la vie. Par exemple, un 

déménagement ou prendre sa retraite sont des transitions occupationnelles faisant référence au 

troisième type. 
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Townsend et Polatajko (2013, p.68) écrivent que « les individus vivent des transitions 

occupationnelles selon la perspective de type " macro " tout au long de leur vie ». Les auteurs 

ajoutent même que le contexte socioculturel dans lequel les personnes vivent va influencer la 

nature et le choix du moment de ces transitions.  

Pour les athlètes, décider de prendre leur retraite sportive est un évènement majeur qui 

correspond à une transition de type macro puisque la pratique de leur sport est considérée comme 

leur travail. Il s’agit d’une énorme transition de vie étant donné qu’ils doivent complètement se 

reconstruire. Le passage à la retraite occasionnera des changements sur les habitudes, les routines, 

ou encore, les rôles adoptés par les athlètes dans leur nouveau mode de vie. 

4.2 Les rôles et le développement de l’identité à travers ceux-ci  
Les rôles peuvent être décrits comme une fonction, ou encore un chapeau qu’un individu 

décide d’enfiler (Taylor, 2017). L’engagement nécessaire pour chacun des rôles est variable et les 

actions requises pour répondre aux attentes peuvent l’être également. Pendant leur parcours de vie, 

les êtres humains adopteront plusieurs rôles, ceux-ci reliés aux différents systèmes sociaux dont 

ils font partie (Taylor, 2017). Un engagement dans plusieurs rôles est possible. Notamment, un 

athlète peut être engagé dans son rôle d’athlète et adopter un rôle de père, de conjoint ou d’étudiant 

à d’autres moments. Dans l’intention de répondre aux rôles dans lesquels il s’engage, l’individu 

agira de la façon dont la société s’attend à ce qu’il le fasse en regard du rôle qu’il occupe (Taylor, 

2017). Par exemple, la société prévoit qu’une personne engagée dans un rôle d’athlète s’entraîne 

en salle de musculation et ait une alimentation restreinte. Alors, la conceptualisation de ce rôle 

inclura la vision personnelle du rôle et les attentes de la société envers ce rôle. 

Cela dit, l’association du rôle comme identité chez un individu se produit lorsque celui-ci 

internalise sa perception liée à ce rôle en plus des éléments que la société attribue à ce rôle (Fein, 

1990). Ainsi, l’idée que chacun se fait d’un rôle est unique puisque des idées personnelles sont 

considérées. Dans le développement de l’identité à partir des rôles, la priorisation de certains rôles 

au détriment de d’autres est un passage obligé. Comme le mentionne Taylor (2007), ce processus 

est dynamique puisque l’importance accordée à chaque rôle changera au fil du temps. Donc, 

l’identité d’une personne est sujette à changement tout au long de sa vie. 
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4.3 Transition occupationnelle et les rôles 
Le modèle de l’occupation humaine de Kielhofner met en relation la transition 

occupationnelle et les rôles dans lesquels un individu s’engage. Selon Taylor (2017), le concept 

d’habituation explique les changements occasionnés par la transition sur les rôles. L’habituation 

est décrite comme « une disposition intériorisée à adopter des modèles de comportement cohérents, 

guidés par nos habitudes et nos rôles, qui sont adaptés aux caractéristiques des environnements 

temporels, physiques et sociaux habituels [traduction libre] » (Taylor, 2017, p.57). Autrement dit, 

l’être humain développe des comportements pouvant être considérés comme semi-automatiques 

qui découlent des habitudes et des rôles dans des milieux précis. Cela signifie que la transition à 

la retraite aura énormément de conséquences sur un athlète puisque celui-ci doit complètement 

reconstruire son identité. Des changements d’occupations ou de milieux, en plus des options 

inexplorées qui se présenteront à l’athlète influenceront directement l’habituation de l’individu 

étant donné que les comportements semi-automatiques reliés à ses anciens rôles ou habitudes 

d’athlètes ne seront plus actualisés. Une fois à la retraite, l’habituation de l’athlète se recréera à 

travers les nouveaux rôles et habitudes qu’il aura. 

4.4 Composantes du modèle de la transition positive du sport professionnel 
L’article de Knights et ses collaborateurs (2019) propose un modèle théorique en lien avec 

le passage à la retraite, et non sur la retraite elle-même. Basée sur les résultats de leur étude, les 

auteurs exposent une vision des éléments nécessaires pour que cette transition occupationnelle se 

déroule de façon positive : 1) une retraite planifiée, 2) une préparation de l’après-carrière, 3) le 

support de l’organisation et, 4) le soutien social. Le modèle tiré de cet article met en lumière les 

concepts principaux qui sont nécessaires pour une transition optimale (Knights et al., 2019). La 

figure 1 permet de visualiser l’interaction entre les différentes composantes. 
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Figure 1. 
Cadre théorique traduit et adapté du modèle de la transition 

 positive du sport professionnel de Knights et ses collaborateurs (2019) 

 

Les prochaines sections serviront à décrire les différents constituants du modèle et 

expliquer comment ceux-ci influencent la transition à la retraite. Il est à noter que la présence de 

tous les éléments n’est pas nécessaire à une transition positive et que la transition à la retraite est 

vécue différemment par chaque athlète. 

4.5 La retraite planifiée 
Selon les auteurs, ce concept est décrit comme étant la façon dont les athlètes sont organisés 

et prêts pour leur transition à la retraite (Knights et al., 2019). En ayant ces éléments en tête, un 

athlète est plus susceptible de vivre une transition harmonieuse. Cela peut représenter les multiples 

choix et décisions faits par l’athlète tout au long de sa carrière afin de faciliter cette transition 

pouvant être difficile. La conception d’un plan crée un sentiment de confiance en soi aidant 

l’athlète à passer à l’action une fois que le moment d’agir est venu (Knights et al., 2019). Une autre 

étude menée par Carapinheira et ses collaborateurs (2018) soutient également que la planification 

est cruciale pour aider les athlètes à faire face à cette transition occupationnelle qu’est le passage 

à la retraite. 
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4.6 La préparation de l’après-carrière 
La préparation de l’après-carrière fait référence à ce que l’athlète a prévu faire une fois 

qu’il sera à la retraite (Knights et al., 2019). En d’autres mots, la construction d’une nouvelle 

identité peut contribuer au bon déroulement de la transition, qui, elle, peut être considérée comme 

une crise identitaire. Des études comme celle de Lavallee et Wylleman (2000), ainsi que celle de 

Whitcomb-Khan et ses collaborateurs (2021) supportent également cette idée puisqu’elles 

mentionnent que l’engagement dans d’autres rôles que celui d’athlète aidera à la création d’une 

nouvelle identité, en plus de favoriser un meilleur ajustement au mode de vie de l’après-carrière. 

Cette étape peut s’en tenir seulement à une réflexion ou encore, à une démarche plus concrète 

comme l’inscription à des cours, relié à un rôle d’étudiant, ou préparer un curriculum vitae, en lien 

avec un rôle de travailleur dans un domaine en particulier, par exemple. La préparation peut 

commencer plusieurs mois et même plusieurs années avant de prendre la décision officielle. 

Évidemment, cet élément est étroitement relié à la planification du processus expliquée 

précédemment. 

4.7 Le soutien social 
L’étude de Knights et ses acolytes (2019) affirme que le soutien offert aux athlètes par leurs 

proches, que ce soit amis, famille ou encore leurs coéquipiers, est un élément essentiel. Les 

participants ont déterminé que le soutien reçu par leur entourage a été l’aspect le plus aidant lors 

des moments difficiles de la transition, mais aussi pendant la carrière (Knights et al., 2019). 

Plusieurs formes de soutien peuvent être octroyées, mais le soutien émotionnel et l’appui des 

proches dans les décisions d’envergure sont celles ayant été identifiées comme les plus importantes 

pendant l’étude (Knights et al., 2019). Avoir un réseau social solide est donc un facilitateur étant 

donné qu’un individu recevant l’appui de son entourage est moins à risque de vivre de l’anxiété 

dans les situations stressantes, comme la transition à la retraite, et peut réussir à trouver de 

meilleures stratégies lorsqu’il fait face à des stresseurs (Taylor, 2011, cité dans Knights et al., 

2019). 

4.8 Le support de l’organisation 
Toujours selon le modèle élaboré par Knights et ses collaborateurs (2019), le support de 

l’organisation est considéré comme un élément nécessaire afin qu’un athlète du sport professionnel 

vive une transition positive. Le soutien organisationnel se divise en quatre catégories, soit l’équipe, 
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l’organisation elle-même, les agents de joueurs et les associations des joueurs (Knights et al., 

2019). Même si de l’aide est disponible à partir de plusieurs sources, l’étude révèle qu’il s’agit 

d’une lacune majeure dans les organisations sportives. Un manque à ce niveau peut entraîner des 

émotions négatives pouvant être ressenties jusqu’à des années plus tard (Knights et al., 2019). 
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5 MÉTHODOLOGIE 

Cette section énumère la méthodologie utilisée pour répondre à la question de recherche. 

Plus précisément, le devis de recherche, les modalités d’échantillonnage et de recrutement, les 

méthodes de collecte de données et d’analyse des données, ainsi que les considérations éthiques 

seront abordés. 

5.1 Devis de recherche 
La présente recherche s’appuie sur un devis de recherche qualitatif (Fortin et Gagnon, 

2016). La recherche qualitative aide le chercheur à comprendre les phénomènes et la réalité des 

participants en utilisant un raisonnement inductif (Fortin et Gagnon, 2016). Plus spécifiquement, 

l’approche phénoménologique, visant la description et la compréhension de l’expérience humaine 

(Fortin et Gagnon, 2016), est celle qui sera utilisée. La phénoménologie permettra de comprendre 

que le sens que donnent les participants à leur expérience, ce pour quoi cette approche a été choisie. 

Dans cette optique, le choix de ce devis et de cette approche est approprié pour cette étude étant 

donné que l’impact de l’engagement dans plusieurs rôles sur la transition à la retraite est un 

phénomène qui n’a pas été étudié en profondeur selon un point de vue ergothérapique.  

5.2 Échantillonnage et recrutement 
Cette étude cible les athlètes de haut niveau. Ceux-ci doivent déjà avoir compétitionné à 

un niveau d’excellence, ils peuvent être des athlètes toujours actifs ou retraités. Les athlètes 

olympiques et les athlètes professionnels (Roy, 2020) sont considérés pour cette étude. Quant aux 

critères d’exclusion, aucun n’a été établi.  

Selon Fortin et Chagnon (2016), un échantillonnage de 5 à 20 personnes était souhaité afin 

de répondre aux critères de l’approche phénoménologique. Toutefois, en tenant compte des 

facteurs externes comme le temps limité pour réaliser l’étude, un échantillon entre 4 et 6 

participants était visé. La période de recrutement a finalement été assez brève, soit du 27 mai au 

11 juin 2022, et a permis de recruter quatre athlètes.  

En fonction des caractéristiques précises désirées chez les participants, deux méthodes de 

recrutement non probabiliste ont été utilisées : l’échantillonnage intentionnel (par choix raisonné) 

et par réseau, ou également appelé en boule de neige (Fortin et Gagnon, 2016). Le recrutement par 

choix raisonné a été utilisé pour entrer directement en contact avec des personnes répondant à 
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l’unique critère de sélection par courriel, tandis que la méthode d’échantillonnage par réseau a 

permis de recruter des participants à l’aide du bouche-à-oreille à partir d’une personne-ressource 

(Fortin et Gagnon, 2016). 

5.3 Collecte de données 
Une entrevue individuelle et semi-structurée d’une durée d’environ 60 minutes a été 

réalisée avec chacun d’entre eux. S’appuyant sur un canevas d’entrevue, celles-ci ont été 

effectuées, soit en visioconférence avec le logiciel Zoom ou encore, en présence, à un endroit à la 

convenance du participant. Cette méthode de collecte, ressemblant à une conversation informelle, 

permet d’entrer en contact avec l’autre pour recueillir des données plus personnelles étant donné 

que le participant a la possibilité de développer librement sur les questions ciblant des thèmes 

préalablement choisis (Fortin et Gagnon, 2016). En début d’entrevue, un court questionnaire 

sociodémographique a été administré aux athlètes. Puis, l’influence de l’engagement dans 

différents rôles sur la transition à la retraite a été abordée à travers plusieurs questions. La 

préparation d’un guide d’entrevue par l’étudiante-chercheuse était donc de mise. Considérant que 

les participants pouvaient être à la retraite ou toujours actifs, deux canevas d’entrevue distincts ont 

été préparés afin que les questions soient conséquentes à la situation actuelle de l’athlète (voir les 

annexes A et B). 

5.4 Déroulement 
Une fois que les participants démontraient de l’intérêt pour participer, de plus amples 

informations en lien avec l’implication attendue, ainsi que sur le projet lui-même et les objectifs 

de l’étude leur étaient présentées. Au moment où les participants acceptaient officiellement de 

participer, les rendez-vous pour procéder à la collecte de données ont été planifiés.  

Immédiatement à la suite de la première conversation, le formulaire d’information et de 

consentement (en annexe C) leur a été envoyé. Les participants devaient les compléter et les 

retourner à l’étudiante-chercheuse avant la prochaine rencontre prévue. Au début de chaque 

entrevue, un retour sur le formulaire complété a été fait. Les participants pouvaient poser des 

questions s’ils en avaient. 

Également, une définition des concepts suivants a été donnée avant de débuter les entrevues 

individuelles : ergothérapie, engagement et rôle. Cela a permis aux participants d’avoir une 
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meilleure compréhension des concepts et ainsi, mieux orienter leurs réponses aux différentes 

questions. 

5.5 Analyse des données 
Les entrevues ont été enregistrées et transcrites. Par la suite, l’analyse phénoménologique 

des données selon la méthode de Colaizzi (1978) a été utilisée. Ce procédé a pour but de décrire 

les expériences vécues par les participants à travers la reconnaissance de thèmes (Fortin et Gagnon, 

2016). Seules les six premières étapes de la méthode ont été effectuées: 1) Lire les descriptions 

des participants pour découvrir le sens du phénomène; 2) Extraire les énoncés significatifs; 3) 

Exprimer avec clarté la signification des énoncés importants; 4) Regrouper par thèmes les 

significations; 5) Intégrer les résultats à une description du phénomène à l’étude; 6) Décrire de 

manière exhaustive le phénomène étudié par un énoncé clair; 7) Valider les résultats en demandant 

l’opinion de tous les participants (Fortin et Gagnon, 2016). La septième étape a été laissée de côté 

en raison d’un manque de temps dans la planification et de la perspective exploratoire qui a été 

choisie pour l’étude. 

5.6 Considérations éthiques 
Cette recherche a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Le certificat portant le numéro CER-22-286-07.20 a été 

émis le 24 mai 2022. 
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6 RÉSULTATS 

Cette section de l’étude présente les portraits des participants, ainsi que les différents 

éléments permettant de répondre aux questions de recherche qui sont de décrire l’engagement des 

athlètes dans une diversité de rôles, leur préparation et leur transition à la retraite, en plus 

d’identifier les différentes caractéristiques de leur engagement dans une diversité de rôles 

susceptibles de faciliter ou d’entraver leur passage à la retraite. Les éléments recueillis pendant les 

entrevues sont regroupés en réponse aux questions de recherche et sont ensuite divisés en thèmes 

et en sous-thèmes permettant de mieux illustrer la catégorie. Le tableau ci-dessous illustre 

l’organisation de la section. 

Tableau 1.  
Thèmes et sous-thèmes émergent des questions de recherche 

Questions de recherche Thèmes Sous-thèmes 
Description de 
l’engagement dans une 
diversité de rôles 

- Manque de temps 
- Priorisation du rôle de l’athlète 
- Engagement dans une diversité 

de rôles : positif malgré tout 
 

- Autres implications 
- Conséquence de l’engagement 

dirigé uniquement vers le sport 
- Création d’une nouvelle identité 

et d’un nouveau milieu social 
- Rôles impliquant 

l’environnement social comme 
facilitateur 

- Développement de 
l’indépendance 

- Diminution des chances de vivre 
des émotions négatives 

Description de 
l’expérience de la 
transition et de la 
préparation vers la 
retraite 

- Absence de préparation pour 
l’athlète toujours actif 

- Préparation et planification non 
structurées des athlètes 
présentement à la retraite 

- Difficultés vécues : importance 
de l’adaptation 

- Manque de soutien des 
organisations 

- Difficultés émotionnelles 
- Difficultés sociales 
- Difficultés environnementales, 

institutionnelles et 
organisationnelles 

Identification des 
caractéristiques qui 
facilitent et entravent la 
transition à la retraite 

- Caractéristiques facilitantes 
- Caractéristiques pouvant 

entraver la transition à la retraite 
 

- Rôles choisis 
- Rôles non connexes avec le sport 

pratiqué 
- Rôles avec peu de 

responsabilités 
- Rôles énergivores et 

chronophages 
- Engagement multiple 
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6.1 Présentation de l’échantillon 
La présente étude s’est intéressée à quatre athlètes de haut niveau avec des parcours et des 

histoires de vie variés. Le tableau 2 permet de souligner les différentes caractéristiques des 

participants. Des éléments tels que le sexe, l’âge, le type de sport pratiqué (individuel ou d’équipe) 

et le statut (athlète actif ou à la retraite) sont présentés. Puis, une présentation plus étoffée de 

chaque individu ayant décidé de prendre part à la recherche est réalisée. Celle-ci fournit des 

informations servant à mieux comprendre le contexte de la préparation et de la transition à la 

retraite de l’athlète. Néanmoins, l’anonymat des participants est préservé pour éviter 

l’identification et les préjudices possibles envers les acteurs impliqués dans le récit des athlètes. 

Tableau 2. 
Caractéristiques générales des participants 

 
Participant 

 
Sexe Âge Type de sport pratiqué Statut 

1 Féminin 30 ans Individuel £ 
S 
Actif 
À la retraite 

2 Masculin 24 ans Équipe £ 
S 
Actif 
À la retraite 

3 Masculin 30 ans Équipe £ 
S 
Actif 
À la retraite 

4 Féminin 24 ans Individuel S 
£ 
Actif 
À la retraite 

 

6.1.1 Participant 1 
La première personne à avoir accepté de participer à ce projet de recherche est une athlète 

retraitée ayant pratiqué un sport individuel. La carrière de l’athlète a débuté alors qu’elle a été 

initiée à ce sport à 12 ans et s’est terminée alors qu’elle a annoncé sa retraite de façon officielle à 

29 ans. Lors de ses 17 années de carrière, elle a compétitionné au niveau international à travers 

diverses compétitions, telles que les championnats du monde et les Jeux olympiques (JO). 

D’ailleurs, elle a fait partie de l’équipe nationale des JO de 2020 se déroulant à Tokyo. Au fil d’un 

parcours rempli de rebondissements tant au niveau personnel que sportif, cette athlète a su se 

découvrir en tant qu’humain. Âgée aujourd’hui de 30 ans, elle est maintenant étudiante 

universitaire à temps plein en physiothérapie, soit un programme qui sait répondre à ses besoins 

pour le futur. 
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6.1.2 Participant 2 
Le deuxième participant est un homme âgé de 25 ans qui a consacré une partie de sa vie à 

un sport d’équipe l’ayant amené à déménager maintes reprises. L’initiation à son sport s’est faite 

vers l’âge de cinq ans, mais le début de sa carrière de sportif de haut niveau a été plutôt vers la fin 

de son adolescence, soit vers 18 ans. Il a finalement pratiqué son sport de façon professionnelle 

les deux années suivantes, soit en évoluant pendant deux ans au sein d’équipes faisant partie de 

ligues provinciales au Canada (Québec et Alberta), pour ensuite se joindre à une équipe 

européenne pendant les deux années et demie suivantes. Des évènements externes à son sport, 

comme la Covid-19, sa relation à distance et la naissance de sa fille, ont été des éléments qui ont 

soutenu sa décision de mettre fin à sa carrière. Actuellement, il travaille dans le domaine des ventes 

et habite avec sa conjointe dans sa ville natale. 

6.1.3 Participant 3 
Le troisième participant à l’étude est un homme âgé de 30 ans, qui a pratiqué un sport 

d’équipe. Étant à sa retraite depuis l’âge de 27 ans, il considère que sa carrière a débuté au 

secondaire alors qu’il faisait partie d’un sport-étude. Le sportif a ensuite compétitionné au niveau 

provincial (Québec) pendant quelques années. Avec des efforts et du travail acharné, c’est à partir 

de 2012 qu’il a finalement atteint le niveau souhaité, soit une ligue évoluant au Canada et aux 

États-Unis. Dans les cinq dernières années de sa carrière, les blessures, plus particulièrement les 

commotions cérébrales, et les symptômes reliés à celles-ci influencent son rendement dans son 

sport. Ces pauses répétées lui donnent l’occasion de réfléchir à son après-carrière. Un intérêt pour 

l’entraînement grandit et devient peu à peu un futur intéressant. Cependant, ce sont la naissance 

de sa fille et une blessure au haut du corps, nécessitant une opération, qui le convainquent de 

prendre sa retraite officiellement. Au moment de l’entrevue, l’athlète se dit engagé dans plusieurs 

rôles, soit celui d’étudiant à l’université, de conjoint, de papa, ainsi que d’entraîneur dans le sport 

qu’il a pratiqué. 

6.1.4 Participant 4 
La quatrième athlète à avoir participé à l’étude est une femme âgée de 24 ans. Il s’agit de 

la seule athlète à toujours être active dans son sport. Vers la fin de l’adolescence, elle fait l’essai 

du sport qu’elle pratique aujourd’hui et celui-ci a répondu à plusieurs de ses critères. Ayant une 

personnalité compétitive, l’intensité et la vitesse étaient ce qu’elle cherchait. En 2017, elle 
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participe au programme RBC Training Ground qui constitue sa porte d’entrée officielle. Elle a 

participé à ses premières compétitions internationales en 2018 et à ses premiers Jeux olympiques 

en 2020 à Tokyo. Étant membre de l’équipe nationale, l’athlète consacre la majorité de son énergie 

à son sport et vise une participation à ses deuxièmes Jeux olympiques en 2024. 

6.2 Description de l’engagement dans une diversité de rôles 
L’analyse des données, soit les verbatim de chaque entrevue, suggère que l’engagement 

dans une diversité de rôles a été et est difficile, voire impossible, pour la majorité des participants. 

La difficulté à s’engager dans une multitude de rôles pendant la carrière peut être expliquée par 

plusieurs facteurs et ceux-ci sont abordés plus en détail dans les sections ci-dessous. Cependant, 

une section soutient l’apport positif que cet engagement diversifié pourrait avoir sur la transition 

à la retraite des athlètes. 

6.2.1 Manque de temps 
Alors que l’implication envers leur sport demande beaucoup de temps, les athlètes ont peu 

de moments libres pouvant être consacrés à d’autres sphères de leur vie. En d’autres mots, le temps 

restant est accordé aux activités essentielles, telles que passer le plus temps possible avec la 

famille, réaliser les activités de la vie domestique, manger, dormir, se laver ou se reposer. Le 

discours des athlètes est clair : toute leur vie tourne autour de leur sport et il est ardu de s’investir 

dans d’autres rôles même si le désir est présent. Pendant les entrevues, l’un des participants 

mentionne que toutes les activités de sa journée sont prévues en conséquence de son sport : 

Je pense que mon sport et ma carrière occupaient toute ma vie. Quand j’y 
réfléchis, je mangeais et je dormais pour mon sport. Tout ce que je faisais était en 
lien avec mon sport; toutes mes journées étaient prévues pour ça. 

6.2.1.1 Autres implications 

En outre, les entrevues ont permis de découvrir que certaines organisations sportives 

demandent aux athlètes de s’impliquer auprès de fondations ou de causes significatives pour eux 

et la communauté. Il s’agit donc d’un nouveau rôle que les athlètes doivent remplir et réussir à 

placer dans leur horaire chargé. Il est possible de comprendre que le temps, aussi minime qu’il 

soit, où les athlètes sont libres de gérer leurs plans peut leur être enlevé afin qu’ils remplissent une 

autre fonction reliée à leur sport. Par conséquent, le temps personnel des athlètes est affecté. 
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Néanmoins, les cas discutés lors des entrevues représentaient un engagement minimal, soit environ 

une heure par mois ou moins. 

6.2.2 Priorisation du rôle d’athlète 
Pour certains, placer le sport sur la marche la plus haute de la pyramide est un choix 

cohérent avec toutes les étapes déjà franchies pour se rendre où ils sont aujourd’hui. 

L’investissement dans aucun autre rôle en parallèle de leur rôle d’athlète est un choix qui reflète 

tous les sacrifices qui ont été faits depuis le début de leur carrière. Pour eux, l’ascension au sommet 

de leur sport représente un long parcours parsemé de défis et de décisions déchirantes, en plus 

d’être le portrait d’un dévouement extraordinaire accordé à leur passion. Alors, l’engagement dans 

d’autres fonctions, qui demande du temps et de l’énergie, est illogique puisqu’ils ne veulent pas 

risquer de perdre ce qu’ils ont construit depuis le tout début. Le choix de mettre le rôle de l’athlète 

en priorité est démontré dans cet extrait d’entrevue : 

Parfois, je me sens mal là-dedans, [mais il arrive que je dise] à ma copine 
que je ne peux pas aller la voir parce que cela va nuire à mes performances. Dans 
un sens, mes résultats sont presque plus importants qu'elle. 

6.2.2.1 Conséquence de l’engagement dirigé uniquement vers le sport 

Dans le même ordre d’idées, quelques participants soulignent comment l’engagement 

dirigé uniquement vers le sport pendant leur carrière, qui créait un manque de temps pour les autres 

occupations, influence présentement le déroulement de leur vie. Un sentiment de rattrapage est 

présent, c’est-à-dire qu’ils sentent que l’engagement centré sur le rôle d’athlète a influencé 

l’avancement des autres sphères de leur vie. Ainsi, certains mentionnent l’évolution de leurs amis 

ou de leur famille et ne pas se sentir au même point qu’eux. Une participante a expliqué cet élément 

à l’aide d’une métaphore :  

Avec du recul, je réalise que j’ai mis ma vie sur pause lorsque j’étais athlète. […] 
Le sport m’a apporté des choses très positives, mais j’ai aussi l’impression qu’en 
ce moment [à la retraite], j’ai enfin pris le temps de peser sur le bouton play de mon 
lecteur cassette. 
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6.2.3 L’engagement dans une diversité de rôles : positif malgré tout 
Alors que les athlètes ont tous nommé une difficulté à s’engager dans une multitude de 

rôles pendant leur carrière, ils ont également tous mentionné que cette implication peut être 

bénéfique pour la transition à la retraite. Les conséquences positives de cet engagement sont : la 

création d’une nouvelle identité et d’un nouveau milieu social, les rôles impliquant le milieu social 

comme facilitateurs, le développement de l’indépendance et la diminution des chances de vivre 

des émotions négatives. 

6.2.3.1 Création d’une nouvelle identité et d’un nouveau milieu social 

L’engagement dans d’autres rôles que celui d’athlète participe à la création d’une nouvelle 

identité. Les participants n’ayant pas rempli d’autres fonctions que celles reliées au rôle d’athlète 

nomment que cela aurait probablement eu des conséquences positives sur leur futur. Plus 

précisément, découvrir ou même participer à des occupations variées aurait pu permettre de 

construire une après-carrière plus solide, soit plus préparée et planifiée. Or, en s’impliquant dans 

de nouvelles activités, les athlètes fréquentent de nouvelles personnes et nouveaux lieux, ce qui 

contribue à la création d’un nouveau réseau social. L’un des participants souligne comment 

l’engagement dans son rôle d’étudiant a influencé sa transition à la retraite : 

J’ai toujours été identifié comme [un athlète]. Alors, j’ai voulu [prendre le temps] 
de me redécouvrir. [Comme je suis devenu étudiant], cela m’a amené à me connaître 
dans un nouveau milieu social. En changeant d’environnement, je n’avais plus 
toujours les mêmes conversations en lien avec mon sport étant donné que tu te 
retrouves avec des personnes qui proviennent de plusieurs milieux. […] Changer 
de carrière m’a amené à découvrir de nouvelles choses. 

6.2.3.2 Rôles impliquant l’environnement social 

L’analyse des données met en lumière comment un rôle qui implique l’environnement 

social des athlètes est facilitant pour la diversité de l’engagement. Effectivement, les rôles 

d’ami(e), de frère et sœur, de conjoint(e), ou encore celui de parent sont plus faciles à intégrer dans 

l’horaire des sportifs étant donné que ce rôle est relié à la sphère affective et qu’il peut être compris 

plus facilement par l’environnement sportif de l’athlète. D’ailleurs, les participants mentionnent 

que de consacrer du temps aux personnes importantes de l’environnement social est un rôle dans 

lequel il serait avantageux de s’investir pendant la carrière afin de faciliter la transition à la retraite. 
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Selon les participants, l’entretien des liens sociaux se retrouve donc dans les éléments nécessaires 

pour vivre une transition positive à la retraite. 

6.2.3.3 Développement de l’indépendance 

Le fait d’être engagé dans plusieurs rôles permet de développer son indépendance. Les 

données recueillies montrent que les organisations sportives s’occupent de gérer plusieurs aspects 

de la vie de l’athlète, par exemple l’horaire des entraînements et des pratiques, les heures de 

déplacement, le matériel, l’équipement, etc. Comme le démontre cet extrait, les athlètes sont plutôt 

dirigés par leurs organisations ou fédérations sportives : 

Je pense que [le monde du sport] est vraiment structuré. […] Lorsque tu retournes 
dans le monde « réel » après avoir eu une structure depuis le tout début et des 
membres de ton équipe qui sont toujours présents pour toi, tu peux te sentir perdu 
[…]. 

 À la retraite, lorsque les athlètes se retrouvent seuls pour prendre toutes les décisions, ce 

changement peut être difficile à vivre pour certains. Donc, l’engagement dans une diversité de 

rôles peut contribuer au développement de l’indépendance de l’athlète en l’initiant à prendre en 

charge et organiser d’autres sphères de sa vie. En s’impliquant dans d’autres activités, il aura à 

gérer des éléments comme l’horaire, les paiements ou même l’organisation d’activités. 

6.2.3.4 Diminution des chances de vivre des émotions négatives 

L’engagement dans des rôles autres que celui d’athlète contribue à la transition positive à 

la retraite en diminuant les chances de vivre des émotions négatives. Une participante souligne que 

le passage à la retraite peut être une étape intense : « Je pense que tu peux te sentir dépressif », dit-

elle. Ainsi, elle croit que d’être engagé dans des rôles en parallèle peut contribuer à ne pas ressentir 

ce type d’émotions. 

Par ailleurs, questionnée sur les impacts positifs que l’implication diversifiée peut avoir sur 

le passage à la retraite, cette participante aborde l’importance de ressentir des émotions positives 

ailleurs que dans le sport : 

Je pense que j’ai réussi à faire en sorte que [mon sport] ne soit pas la seule chose 
qui m’apporte du bonheur et de l’accomplissement [puisque si c’est le cas et que ta 
carrière prend fin], tout ton monde s’écroule autour de toi. 
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6.3 Expérience de la transition et de la préparation vers la retraite 
Tous les athlètes peuvent vivre une expérience unique en ce qui a trait à la préparation et à 

la transition à la retraite. Cette section, traitant le deuxième objectif de recherche, énumère et décrit 

quatre éléments qui sont ressortis de nos analyses : l’absence de préparation pour l’athlète toujours 

active, la préparation et la planification non structurées des athlètes présentement à la retraite, 

l’importance de l’adaptation en lien avec les difficultés vécues et le manque de soutien des 

organisations. 

6.3.1 Absence de préparation pour l’athlète actif 
Les données recueillies à partir de l’entrevue avec l’athlète qui compétitionne encore à ce 

jour permettent d’identifier un manque, et même une absence de préparation concernant la 

transition à la retraite. La participante nomme qu’aucun effort n’est investi dans le processus de 

préparation et de planification de sa transition même si elle nomme être pleinement consciente que 

cela pourrait lui assurer un futur plus certain. De plus, cette même participante souligne que les 

athlètes de son sport prennent leur retraite en moyenne entre 30 et 35 ans. Dans ces conditions, 

cette approximation place la retraite de cette athlète dans plusieurs années; facteur appuyant la 

décision de ne pas consacrer du temps à cette préparation. À ce sujet, elle mentionne : 

En ce moment, je me dis que j'ai encore 10 ans devant moi. Alors, je n'y accorde 
pas beaucoup d'importance. Cependant, si tu me posais la question dans [quelques 
années], la réponse serait sûrement différente. […] Je pense que quand tu as quelque 
chose qui t’attend après, la transition se fait plus facilement. 

D’un autre côté, dans cette entrevue, la participante se dit réaliste en mentionnant que 

même si elle souhaite que sa carrière soit la plus longue possible, elle sait que celle-ci ne sera pas 

éternelle et qu’il serait bien de débuter la réflexion de ses plans pour le futur. 

6.3.2 Préparation et planification non structurées des athlètes à la retraite 
Chez certains participants à la retraite qui ont été interrogés, la planification et la 

préparation ont été débutées pendant leur carrière. En effet, un processus réflexif entamé et des 

démarches simples, comme des appels téléphoniques ou des recherches informatiques, sont des 

éléments rapportés par les athlètes. 
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Le principal aspect que l’analyse des données met en lumière est que les athlètes actifs 

réfléchissent à ce qu’ils souhaitent faire, sans toutefois réaliser des actions concrètes, c’est-à-dire 

qu’ils attendent d’être officiellement à la retraite pour engager le processus. Ainsi, comme des 

décisions pour leur futur sont prises, mais qu’aucune action n’est réalisée en ce sens, cela rend la 

transition à la retraite préparée et non planifiée selon le modèle de Knights et ses collaborateurs 

(2019). Par exemple, le premier désir d’un des participants était de retourner à l’école. Néanmoins, 

des embûches rendant le processus plus ardu l’ont démotivé, le poussant à changer ses plans. À ce 

moment, aucune autre démarche n’a été réalisée, laissant sa préparation « sur pause ». Lorsqu’il a 

officiellement quitté son sport, il a finalement décidé de débuter une carrière dans le domaine des 

ventes.  

Il faut cependant mentionner que pour d’autres participants, des actions plus concrètes ont 

été réalisées. Notamment, certains d’entre eux se sont inscrits dans des programmes universitaires 

alors qu’ils étaient toujours des athlètes actifs. L’implication plus officielle dans ce nouveau rôle 

a débuté après leur transition à la retraite. 

6.3.3 Difficultés vécues : importance de l’adaptation 
La transition à la retraite peut être vécue difficilement et cet élément a été corroboré par 

certains participants. Des défis dans plusieurs sphères peuvent survenir, plus particulièrement dans 

les sphères suivantes : émotionnelle, affective, relationnelle, ou encore organisationnelle.  

6.3.3.1 Difficultés émotionnelles 

Lorsqu’il a été questionné sur son expérience de sa transition à la retraite, ce participant 

aborde le concept de dépression : 

[Les premiers mois de ma retraite], j’ai vraiment été tranquille. J’ai fait une 
dépression, reliée à ma fin de carrière, où je me suis beaucoup remis en question 
étant donné tout le chamboulement dans ma vie. […] Cette période a duré environ 
deux mois et c’est lorsque j’ai appris que j’allais être père que tout a changé. 

Il est intéressant de comprendre que ce participant a dû apprendre à gérer son quotidien 

avec ses symptômes dépressifs et qu’un nouveau rôle a été l’élément déclencheur dans son 

processus de réactivation. Ce participant nomme aussi la nécessité de s’adapter aux nouveaux défis 



 27 

qui se présentent à lui : « Je ne mène plus la vie que je vivais. La nouvelle routine et [le fait de 

maintenant habiter avec ma conjointe] ont demandé de l’adaptation. »  

6.3.3.2 Difficultés sociales 

Il peut être difficile de créer des liens avec de nouvelles personnes. Lorsqu’un athlète 

retraité se réoriente, plusieurs facteurs peuvent influencer la création d’un nouveau réseau social. 

Par exemple, la peur d’être reconnu, ou même le désir d’être apprécié par ses pairs pour sa juste 

valeur et non pour le statut social qu’il lui était attribué autrefois. Afin de tisser des liens avec les 

collègues, les athlètes peuvent utiliser des stratégies pour garantir leur intégration. Ces difficultés 

et ces stratégies d’adaptation ont été abordées par l’un des participants : 

Au début, j’étais nerveux. Comme j’ai fait partie [de cette équipe], j’étais nerveux 
de me faire reconnaître et de me faire parler de ma carrière à l’école. J’ai essayé de 
rester le plus low profile possible. Je n’ai jamais parlé à une personne qui pratiquait 
[mon sport]. Je pense que ça a pris deux ans avant que les gens réalisent que j’avais 
pratiqué [ce sport]. 

6.3.3.3 Difficultés environnementales, institutionnelles et organisationnelles 

En plus des difficultés au niveau social, les plans environnemental, institutionnel et 

organisationnel peuvent être un enjeu. En d’autres mots, fréquenter un nouveau lieu qui présente 

des règles ou des délais (ex. : dates de remise) avec lesquels les gens ne sont pas familiers peut 

être stressant. Le participant aborde comment il a appris à gérer toute cette nouveauté : 

À l’université, il y a de gros livres et beaucoup de travaux. Dans mes premiers cours, 
j’étais vraiment nerveux. […] À ce moment-là, j’étais déjà père. Alors il a fallu que 
je trouve la discipline et une bonne organisation. Finalement, j’étudiais quand ma 
fille dormait. J’ai trouvé un horaire qui convenait à tout le monde. 

6.3.4 Manque de soutien des organisations 
Le manque de soutien des organisations lors de la transition à la retraite est nommé par trois 

des quatre participants. Ils expliquent qu’une fois avoir annoncé à leur organisation qu’ils 

décidaient de se retirer, ceux-ci les ont remerciés sans leur offrir de soutien pour la suite. En parlant 

de son sport, l’un des participants affirme : 
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Plus tu montes [de niveau], plus ça devient comme un business. Dans le fond, 
ça devient comme une entreprise parce que tu es traité comme un employé. Tu dois 
performer, car si tu ne performes pas, tu vas être remplacé. 

À la question qui cherchait à savoir quel était le soutien apporté par leur organisation aux 

athlètes qui annoncent leur retraite, deux participants ne semblent pas être informés. Ils finissent 

par répondre que des ressources doivent être disponibles, mais que les athlètes doivent eux-mêmes 

chercher l’aide nécessaire. L’extrait suivant démontre la situation : 

Je ne suis pas trop au courant, mais je dirais que le seul membre de notre équipe qui 
serait capable d’aider les personnes dans leur processus de retraite, ça serait le 
préparateur mental. Sinon, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre. 

D’un autre côté, l’une des participantes mentionne que les services offerts, que ce soit au 

niveau physique ou psychologique, étaient excellents au moment où elle faisait partie de son 

organisation. De plus, pendant l’entrevue, elle partage que des bourses de retraites ont été mises à 

sa disposition pour l’aider à débuter sa nouvelle vie. Aujourd’hui, cette participante souligne l’aide 

formidable reçue par la conseillère d’orientation étant donné qu’elle étudie maintenant dans un 

domaine qui la passionne. 

6.4 Caractéristiques de l’engagement qui facilitent et entravent la transition à la retraite 
Par la suite, dans le but de déterminer si l’engagement dans une diversité de rôles influence 

la transition à la retraite, des caractéristiques qui constituent des facilitateurs et des obstacles à 

l’engagement diversifié ont été identifiées. Au total, trois facilitateurs et deux obstacles seront 

abordés. Ceux-ci-ci seront présentées dans cette section. 

6.4.1 Caractéristiques agissant comme facilitateurs 

6.4.1.1 Rôles choisis 

Pour les athlètes interrogés, s’engager dans une diversité de rôles par choix est un facteur 

pouvant grandement influencer le degré d’implication. Autrement dit, les participants nomment 

que la motivation de s’engager dans une diversité de rôles est beaucoup plus présente lorsqu’ils 

ont le pouvoir de choisir eux-mêmes leurs activités. Étant donné l’implication attendue et 

demandée dans leur sport, ils apprécient la liberté de choisir leurs occupations personnelles. 
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6.4.1.2 Rôles non connexes avec le sport pratiqué 

Dans le même ordre d’idées, les athlètes ont mentionné que l’engagement dans une 

pluralité de rôles peut être facilité lorsque les rôles sont non connexes avec le sport pratiqué. Trois 

participants soulignent la présence d’un intérêt à s’engager dans des rôles qui n’étaient pas reliés 

à leur sport. Selon eux, ces différents engagements peuvent contribuer à la construction d’une vie 

parallèle à celle reliée au sport. En parlant de l’importance pour elle de conserver son rôle 

d’étudiante pendant son parcours sportif, l’une des participantes dit : « J’ai toujours eu une drive 

pour continuer ma vie à côté du sport. […] Je savais que c’était important d’avoir une vie en 

parallèle de ma carrière. » 

6.4.1.3 Rôles avec peu de responsabilités 

Toujours en lien avec le rôle d’athlète qui est très accaparant, les participants indiquent que 

les rôles qui demandent une implication minimale sont plus souvent priorisés au détriment de ceux 

qui nécessitent une grande mobilisation. Au moment de s’engager dans d’autres rôles que celui 

qui occupe la majorité de leur temps, ils souhaitent que ce soient des rôles simples avec peu de 

responsabilités pour qu’ils puissent s’investir sans avoir à trop réfléchir. 

6.4.2 Caractéristiques agissant comme obstacles 

6.4.2.1 Rôles énergivores et chronophages 

Le principal obstacle pour les athlètes en lien avec l’engagement diversifié est lorsque les 

rôles demandent beaucoup de temps et d’énergie. Conséquemment à cet engagement énergivore, 

les athlètes peuvent devenir anxieux. L’analyse des données révèle qu’il est difficile de demander 

aux athlètes d’être complètement concentré dans un autre rôle. Des idées et des pensées en lien 

avec la performance ou le fait qu’ils ne sont pas en train de s’entraîner pendant qu’ils font d’autres 

activités sont chose fréquente. L’extrait suivant démontre ce concept :  

Quand tu as un travail normal et que tu reviens chez toi le soir, tu peux 
décrocher. Cependant, le travail d’un athlète c’est d’être prêt pour chaque pratique. 
Tu ne peux pas manger ou boire certains aliments spécifiques pour t’assurer d’être 
prêt pour l’entraînement. Aussi, il faut que tu dormes bien, car si tu ne dors pas 
bien, tu sais que tu n’auras pas une bonne journée d’entraînement. C’est vraiment 
une autre pression! En bref, ce ne sont pas seulement les pratiques elles-mêmes. 
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Alors, même si les athlètes sont conscients des bienfaits de l’engagement dans une diversité 

de rôles, ces pensées peuvent les empêcher de participer à d’autres activités puisqu’ils veulent 

s’assurer de toujours prioriser la performance dans leur sport. Ce participant acquiesce et renchérit 

de cette façon : « Lorsque tu es dans la gestion de ta performance, tu penses à chaque chose que tu 

ne fais pas et qui pourrait influencer tes résultats. » 

6.4.2.2 Engagement multiple 

Pour faire suite aux caractéristiques abordées précédemment, le deuxième obstacle à 

l’engagement diversifié est évidemment l’engagement multiple. Avec leur horaire chargé et les 

implications reliées à leur sport, il est pratiquement impossible pour eux de s’impliquer dans une 

multitude de rôles. Considérant le temps restant et l’énergie disponible, les athlètes choisissent 

dans quelle sphère de leur vie ils souhaitent l’investir et avec qui ils veulent le partager. Donc, 

s’investir dans plusieurs rôles en parallèle de leur carrière est nommé comme une caractéristique 

de l’engagement qui entrave la transition à la retraite puisque cela ne tient pas compte de leur 

réalité d’athlète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

7 DISCUSSION 

Cette section discutera des résultats abordés dans la section précédente. Dans l’ordre, un 

rappel des objectifs et des questions de recherche, un résumé et l’interprétation des résultats de 

recherche, une comparaison des résultats de l’étude avec ceux de la littérature et des liens avec le 

cadre théorique seront effectués. Ensuite, les forces et les limites de l’étude seront présentées, en 

plus des retombées potentielles de l’étude pour finalement clore la section avec des 

recommandations pour de futures recherches. 

7.1 Rappel des objectifs et des questions de recherche 
L’objectif général de cette présente étude était de comprendre comment l’engagement dans 

une diversité de rôles influence la transition à la retraite des athlètes de haut niveau. Pour arriver à 

répondre à cet objectif, les questions de recherche suivantes ont émergées : 1) comment les athlètes 

décrivent-ils leur engagement dans une diversité de rôles ? 2) comment l’engagement dans une 

diversité de rôles influence-t-il la transition à la retraite des athlètes de haut niveau ? 3) quelles 

sont les caractéristiques de l’engagement dans une diversité de rôles susceptibles de faciliter ou 

d’entraver la transition à la retraite des athlètes ? 

7.2 Résumé des résultats et réponses aux questions de recherche 
L’analyse des données recueillies a révélé que l’engagement dans une diversité de rôles 

peut effectivement contribuer à rendre le processus de transition à la retraite plus positif. Même si 

les participants nomment qu’il est difficile de s’engager dans une pluralité de rôles pendant leur 

carrière sportive étant donné le manque de temps pour les activités personnelles, ils ont tous 

affirmé qu’un engagement multiple peut avoir des impacts positifs sur le passage à la retraite. Puis, 

la description de leur expérience de préparation et de transition à la retraite a démontré que 

l’engagement diversifié n’est pas quelque chose qui est prioritaire pendant la carrière, mais qui 

peut le devenir lorsque la fin de parcours approche. Autrement, malgré une préparation débutée au 

moment où l’athlète est toujours actif, cela ne signifie pas que celui-ci sera épargné des difficultés 

reliées à cette transition occupationnelle importante. En effet, ces difficultés peuvent être reliées à 

une préparation et planification non structurées, c’est-à-dire des démarches enclenchées sans 

aucune action concrète ayant été mise en place. Cet aspect met en lumière le manque de soutien 

des organisations quant à l’accompagnement offert aux athlètes qui décident de prendre leur 
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retraite. Finalement, des caractéristiques de l’engagement pouvant faciliter et entraver le passage 

à la retraite ont été identifiées. Les facilitateurs de cet engagement sont : les rôles choisis par 

l’athlète, les rôles non connexes avec le sport pratiqué et les rôles avec peu de responsabilités. 

Quant aux caractéristiques pouvant agir comme des obstacles à l’engagement, deux éléments ont 

été nommés : les rôles énergivores et chronophages, ainsi que l’engagement multiple. 

7.3 Interprétation des résultats et liens avec la littérature 
La présentation de cette section sera faite selon les catégories de résultats obtenus aux 

différentes questions de recherche. Par la suite, d’autres résultats pertinents non abordés dans la 

section résultats seront présentés et discutés. 

7.3.1 Importance de l’engagement dans une diversité de rôles 
Selon les résultats obtenus, l’engagement dans une diversité de rôles aurait un impact sur 

la transition à la retraite des athlètes de haut niveau. Cependant, comme les résultats le démontrent, 

il peut être difficile pour les athlètes d’être engagés dans une multitude de rôles. Comme le 

mentionnent Brewer et Petitpas (2017), les individus ayant décidé de « verrouiller leur identité » 

dans un seul rôle ne démontrent aucun engagement dans l’exploration d’autres opportunités ou 

d’autres rôles. Alors, comme la retraite sportive est en fait une transition de rôles où les athlètes se 

désengagent de certains rôles, relations et activités pour finalement les remplacer (Yao et al., 

2020), cette forme d’identité unidimensionnelle ou cette spécialisation dans un rôle précis peut 

grandement influencer le début de l’après-carrière. L’engagement multiple est donc l’une des 

stratégies pouvant contribuer à un processus de retraite sportive positif (Azocar et al., 2015; Kerr 

et Dacyshyn, 2000; Lally, 2007; Lavallee et Warriner, 2008; Park et al., 2012).  

Selon Lavallee et Warriner (2008), prendre le temps d’investir dans le développement 

holistique de la personne assure davantage son épanouissement contrairement à la focalisation sur 

un aspect de la personne. Autrement dit, se concentrer sur les performances sportives fait référence 

à des sphères précises (ex. : capacités physiques) et il est important de ne pas négliger les autres 

(ex. : sphère intellectuelle). À cet égard, l’étude de Lally (2007) a révélé que de trouver un équilibre 

occupationnel entre la vie sportive et non sportive augmente la satisfaction reliée à l’après-carrière. 

Azocar et ses collaborateurs (2015) suggèrent que la double carrière (rôle de sportif et autre rôle 

spécifique à l’après-carrière) peut être une solution efficace pour faciliter la transition à la retraite. 
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Il est intéressant de comprendre qu’un engagement dans un rôle autre ne signifie pas l’abandon de 

son rôle de sportif. 

D’un autre côté, Lavallee et Robinson (2007) et Lally (2007) indiquent que de diminuer 

l’engagement accordé au rôle d’athlète de façon progressive et le remplacer par une autre 

occupation signifiante est une méthode pouvant diminuer les impacts négatifs de la retraite 

sportive. Ce désengagement n’est pas fait drastiquement sur le plan physique, ce qui permet à 

l’athlète de participer sérieusement aux compétitions pendant sa dernière année de carrière. Il 

s’agit d’un décrochage qui se situe au niveau de l’identification au rôle d’athlète. Par conséquent, 

les athlètes de l’étude nomment être dans un « mode de transition » qui les aide à se préparer pour 

leur futur sans leur sport (Lally, 2007). 

7.3.2 Rôles liés à l’environnement social comme facilitateur 
Les entrevues réalisées dans cette étude ont permis d’identifier les rôles liés à 

l’environnement social comme étant un facilitateur à l’engagement diversifié. En s’engageant dans 

des rôles liés à leur entourage (ex. : parents, conjoint(e), ami(e), frère ou sœur), cela leur permet 

d’entretenir des relations sociales. De cette façon, les athlètes mettent en place un filet de sécurité 

pour assurer une transition à la retraite plus positive. Ces résultats sont en accord avec la littérature 

qui stipule que le support social influence la qualité de l’expérience ardue qu’est la retraite sportive 

(Brown et al., 2018; Carapinheira et al., 2018; Gordon et al., 1997; Lally, 2007; Park et al., 2012; 

Lavallee et Williard, 2016; Park et al., 2013). 

La création d’un réseau social qui est n’est pas liée au sport est un aspect souligné par 

Lavallee et Warriner (2008), ainsi que Brown et ses acolytes (2018). Carapinheira et ses 

collaborateurs (2018) ont aussi déterminé que la famille est la ressource la plus importante pour 

offrir du soutien aux athlètes. Selon ces auteurs, bâtir des relations à l’extérieur du sport est un 

facteur de protection aux difficultés reliées à la transition puisque ces nouveaux liens permettent 

aux athlètes de bâtir une nouvelle identité qui laisse de côté le rôle de l’athlète. Se sentant valorisé 

dans d’autres sphères de leur vie, il est possible que cela incite les athlètes à s’engager dans divers 

rôles non reliés au domaine sportif. D’ailleurs, cet aspect est soutenu par les participants de l’étude 

qui ont rapporté que le soutien de leurs organisations avait cessé à la suite de leur retrait sportif. 

L’importance des rôles liés à l’environnement social et plus particulièrement au réseau non sportif 

prend alors tout son sens (Gordon et al., 1997).  
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L’étude de Brown et ses collaborateurs (2018) démontre que les athlètes qui ont eu de la 

difficulté à rechercher et à recevoir du support social ont qualifié leur transition à la retraite comme 

ayant été une expérience pénible. Les rôles sociaux ont toutefois favorisé un sentiment de soutien. 

Les opportunités d’offrir de l’accompagnement à des pairs a aussi est aussi un élément qui a facilité 

l’adaptation à la vie d’après-carrière.  

7.3.3 Engagement diversifié : pas une solution à tout 
La fin de carrière est la cause d’un changement de vie radical notamment au niveau des 

routines et de la priorisation de nouvelles valeurs et de nouveaux buts (Lavallee et al., 1997; 

Stephan et al., 2003). De ce fait, des conditions dépressives sont à risque de se développer chez les 

athlètes de haut niveau (Lundqvist, 2020). Dans un monde idéal, l’engagement dans une diversité 

de rôles pendant la carrière pourrait constituer la solution parfaite pour prévenir les différentes 

conséquences reliées à la retraite sportive. Toutefois, l’engagement diversifié n’est pas un moyen 

infaillible pour contrer cet obstacle.  

7.3.3.1 Adaptation temporelle 

Jonsson, Borell et Sadlo (2000) démontrent qu’une adaptation temporelle est nécessaire. 

En résumé, avant de prendre leur retraite, les athlètes créent des plans pour leur futur en réalisant 

des démarches dans le but de débuter de nouvelles activités. Aussi, ils mentionnent leur désir de 

remplir leur horaire avec des occupations qui sont signifiantes. Cependant, plusieurs d’entre eux 

réalisent qu’il s’agit plutôt d’une idéalisation de leur future vie. Une fois leur transition à la retraite 

débutée, ils trouvent difficile de débuter la réalisation de nouvelles activités malgré l’absence de 

problème de santé et de difficulté financière. Les auteurs ont constaté qu’en raison du rythme de 

vie plus lent, les athlètes prennent plus de temps pour réaliser chaque occupation. Ainsi, les 

nouvelles activités demeurent des intentions et des idées qui ne se concrétisent jamais. 

7.3.3.2 Éléments externes affectant l’engagement diversifié 

Le type de transition à la retraite peut lui aussi faire varier le type d’impact que 

l’engagement dans une diversité de rôles peut avoir sur la transition à la retraite. Entre autres, un 

athlète peut avoir débuté l’exploration de nouveaux rôles en vue de prendre sa retraite à un moment 

précis. Toutefois, si une blessure (facteur externe) survient et force l’athlète à prendre sa retraite 

de façon involontaire, il se peut que l’engagement multiple auparavant débuté devienne un élément 
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insignifiant pour le sportif. Le retrait sportif involontaire constitue un plus grand risque pour un 

athlète de faire face à des difficultés (ex. : des problèmes d’adaptation) (Albion et al., 2014).  

En outre, des évènements externes, comme le manque de soutien des organisations des 

occupations parallèles (ex. : école) ou la pandémie mondiale de la Covid-19, pourraient avoir le 

même effet sur un athlète. Comme il s’agit d’un élément imprévu dans le plan et la planification 

de la retraite, l’engagement pourrait s’être avéré inutile. En ce qui a trait à la pandémie, si l’athlète 

avait débuté un loisir avant le début de la crise, les rendez-vous hebdomadaires ont peut-être dû 

être annulés en raison des mesures sanitaires. Concernant l’école, Tshube et Feltz (2015) soulèvent 

que les athlètes ont abandonné leurs études en raison du manque de flexibilité des institutions 

scolaires. En bref, même avec la volonté de s’engager dans une pluralité de rôles pendant la 

carrière, des obstacles peuvent rendre impossible l’engagement diversifié et par le même fait, 

exposer les athlètes à certaines difficultés. 

7.3.3.3 Stades de la transition à la retraite 

Stambulova, Ryba et Henrikson (2021) abordent la transition à la retraite avec une vision 

pyramidale, c’est-à-dire qu’ils considèrent que la retraite sportive doit être analysée selon des 

stades. En utilisant cette conception, l’engagement dans une diversité de rôles devient un élément 

secondaire pour assurer une transition positive. En d’autres mots, l’utilisation d’une vision selon 

laquelle la transition à la retraite est vécue selon des stades, met de l’avant que les difficultés de 

l’athlète seront identifiées comme étant reliées au stade dans lequel l’athlète se situe et non au fait 

qu’il soit engagé ou non dans d’autres rôles. Le bon déroulement de la transition sera observé selon 

le temps et le stade associé. La recherche de Reints (2011, cité dans Stambulova et al., 2021) 

identifie quatre différentes phases : la planification de la retraite sportive, la fin de carrière, le début 

de l’après-carrière et la réintégration à la société. D’un autre côté, Park, Tod et Lavallee (2012) 

ont analysé la transition à la retraite en s’inspirant du modèle transthéorique du changement de 

Prochaska et DiClemente (1984) avec les étapes suivantes : précontemplation, contemplation, 

préparation, report de la retraite et action. 
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7.3.4 Ergothérapie en support aux athlètes : un accompagnement nécessaire 

7.3.4.1 Réalité difficile à comprendre pour les entraîneurs 

L’engagement diversifié est un élément difficilement concevable pour les entraîneurs 

sportifs. Les écrits démontrent que les entraîneurs ont une tendance à décourager les athlètes quant 

à leurs engagements parallèles, ou vont même jusqu’à l’interdire au sein de leur organisation étant 

donné qu’ils croient que l’engagement dans d’autres rôles peut influencer directement les 

performances sportives (Lavallee et Robinson, 2007; Park et al., 2012; Taylor et Lavallee, 2010). 

7.3.4.2 Programmes d’accompagnement 

Dans le but de répondre à ce manque de connaissances du personnel sportif, la mise en place 

de programmes ayant pour but d’éduquer les athlètes sur plusieurs aspects de la transition est 

suggérée (Albion et al., 2014; Lavallee, 2005; North et Lavallee, 2004; Park et al., 2012; Sinclair 

et Orlick, 1993; Wylleman et al., 2004). Notamment, les bienfaits de la préparation et la 

planification, les différentes caractéristiques (retraite standard ou non standard), l’impact de la 

culture, le maintien d’un équilibre occupationnel entre le sport et les autres occupations, ou encore 

la gestion de leur carrière pourraient être des sujets abordés.  

Lavallee (2005) démontre que les athlètes faisant partie d’un groupe d’intervention ont su 

mieux s’adapter à la vie d’après-carrière en ayant reçu des recommandations à ce sujet. Albion et 

ses collaborateurs (2014) soulignent que la participation à ces programmes outillera les athlètes à 

faire face à de telles situations et les aidera à développer des mécanismes d’adaptation. 

7.3.4.3 Accompagnement ergothérapique 

L’accompagnement ergothérapique peut être l’une des réponses aux défis vécus par les 

athlètes qui sont dans le processus de la transition à la retraite. Marterella et Smoot (2017) abordent 

les raisons qui justifient en quoi les ergothérapeutes sont des professionnels compétents pour 

accompagner les athlètes avec cette problématique. Principalement, ils expliquent que notre 

spécialité dans les occupations est tout à fait appropriée pour traiter le sujet de la transition 

occupationnelle qu’est la retraite sportive.  Les auteurs se justifient en expliquant qu’une transition 

peut occasionner la perte de plusieurs éléments, soit la perte d’identité, des rôles ou des routines. 

Or, ces éléments sont connus des ergothérapeutes puisqu’ils se retrouvent dans le modèle de 

l’occupation humaine de Kielhofner (Taylor, 2017). 
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Par le biais de l’enseignement, des interventions telles qu’établir des routines et habitudes 

saines, d’aider au développement de stratégies d’adaptation et identifier de nouveaux intérêts et 

loisirs peuvent être réalisées avec les athlètes. Pour y arriver, une approche de prévention et 

promotion de la santé serait intéressante puisque celle-ci a pour but de contribuer à la santé et aux 

bien-être des différentes populations (OEQ, 2014). Quant à eux, Sinclair et Orlick (1993) 

suggèrent des stratégies qui sont toujours d’actualité : offrir des séminaires pour apprendre à gérer 

les difficultés d’adaptation, mettre à disposition des infrastructures pour accompagner les athlètes 

(ex. : centre de santé) et encourager les organisations et les fédérations à maintenir le contact avec 

les athlètes retraités. En effet, le support donné aux athlètes après l’annonce de la retraite est 

important pour éviter qu’un sentiment d’amertume teinte leur expérience de transition et qu’ils se 

sentent comme un numéro au sein de leur organisation (Albion et al., 2014; Sinclair et Orlick, 

1993). 

7.4 Lien avec le cadre théorique 
Les résultats de cette étude démontrent que le cadre théorique de Knights et ses 

collaborateurs (2019) est adéquat pour encadrer les données recueillies.  

D’une part, le modèle nomme le soutien social comme un ingrédient nécessaire à la 

transition positive et les éléments recueillis dans ce travail soutiennent cet aspect. Les résultats 

mettent en évidence comment les athlètes ont davantage de facilité à s’engager dans des rôles qui 

concernent des membres de leur environnement social (ex. : rôle de père ou de conjoint). Pour eux, 

il s’agit de rôles prioritaires. Cependant, même si les deux éléments font référence à 

l’environnement social, les participants de l’étude n’ont pas nommé explicitement que ces rôles 

incluaient le soutien de la part de leur proche. Il est toutefois possible d’imaginer que plus 

l’engagement dans les rôles sociaux est grand, plus le lien avec leur entourage se solidifie et qu’ils 

seront présents pour eux dans les moments difficiles reliés à la transition à la retraite. 

D’autre part, selon ce même modèle, pour assurer une transition positive, la retraite se doit 

d’être planifiée et préparée (Knights et al., 2019). Les résultats se montrent en accord en partie 

avec cet élément puisque tous les participants ont mentionné l’importance du plan. Selon eux, être 

engagé dans d’autres rôles et avoir réalisé des actions concrètes peut être un facilitateur au passage 

à la retraite. Néanmoins, les résultats suggèrent que le plan n’est pas obligatoire pour vivre une 



 38 

transition positive et qu’il n’est pas une protection infaillible face aux divers défis pouvant se 

présenter aux athlètes une fois qu’ils ont annoncé leur retraite. 

Par ailleurs, Knights et ses collaborateurs ont identifié un élément clé, qui est la pièce 

commune ayant et ayant eu un impact sur l’expérience de tous les participants : le soutien des 

organisations. Il est primordial que les organisations sportives transmettent de l’information en 

prévention, par exemple par le biais de formation avec des professionnels, afin de préparer cette 

population à l’étape difficile à laquelle ils feront tous face un jour. Pendant leur carrière, les athlètes 

passent la majorité de leur temps dans les infrastructures de l’organisation avec leurs coéquipiers. 

Alors s’ils ne reçoivent pas l’information par leur organisation, de qui la recevront-ils ? 

Dans un autre ordre d’idées, les résultats peuvent susciter un questionnement par rapport 

au modèle théorique et plus précisément en lien avec l’unicité des transitions. Selon Wylleman et 

ses collaborateurs (2004), la transition à la retraite peut survenir de manière prévue ou non. Les 

données de cette étude soutiennent également cette théorie. Pourtant, le modèle de la transition 

positive du sport professionnel (Knights et al., 2019) ne prend pas en compte ce point. Ainsi, est-

ce qu’un athlète qui se blesse et qui n’a pas débuté sa préparation, élément nécessaire à une 

transition positive, va nécessairement vivre une transition négative ? Les résultats obtenus 

remettent donc en question le sens d’une transition positive. 

De plus, des liens peuvent être réalisés avec le modèle de l’occupation humaine de 

Kielhofner. Comme mentionné dans la section du cadre théorique, l’association d’un rôle comme 

identité comprend deux éléments : la perception individuelle et les attentes de la société envers ce 

rôle (Taylor, 2017). Les résultats démontrent que l’athlète qui est toujours active ne prépare pas 

son passage à la retraite. Cela peut signifier que la préparation et la planification de la retraite ne 

sont pas considérées comme des actions faisant partie du rôle selon la perception de l’athlète. 

Également, l’habituation est un concept qui fait référence à des comportements semi-automatiques 

(Taylor, 2017). Donc, il est possible que l’individu soit un athlète par habitude. En d’autres mots, 

il se peut que les actions ne soient plus nécessairement réfléchies, mais qu’elles soient simplement 

exécutées puisqu’elles sont dans l’horaire. Alors, les actions sortant de ce cadre habituel, comme 

la préparation de la retraite, ne sont pas considérées. 
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7.5 Forces et limites de l’étude 
En ce qui concerne les forces de l’étude, la variété de l’échantillon est l’une d’elles. La 

diversité des participants, que ce soit au niveau du sexe, de l’âge, du type de sport ou du statut, a 

permis d’obtenir des témoignages variés regroupant plusieurs perspectives. En outre, la recherche 

a permis de développer les connaissances en lien avec la transition à la retraite, qui est un sujet 

notamment très abordé en psychologie, mais cette fois-ci, avec un point de vue ergothérapique. 

Cette étude a donc permis de proposer une nouvelle avenue de pratique en ergothérapie, soit la 

place des ergothérapeutes auprès des sportifs. Enfin, la sensibilité de l’étudiante-chercheuse pour 

ce sujet a été un atout pour cette étude. 

Quant aux limites, le petit échantillon est certainement un élément qui influence la 

transférabilité des résultats. Malgré leur diversité, le nombre de participants n’est pas très élevé, 

ce qui n’expose pas les chercheurs à toutes les réalités pouvant être vécues. Pour finir, la pandémie 

mondiale reliée à la Covid-19 a pu influencer la transition à la retraite de certains athlètes. Alors, 

la fiabilité des témoignages reçus peut donc être compromise, car ils font référence à des conditions 

précises qui ne sont pas stables dans le temps (ex. : interdiction de voyager ou de voir sa famille 

et couvre-feu). 

7.6 Conséquences et retombées pour la pratique 
Plusieurs retombées peuvent découler de cette recherche. Dans un premier temps, cette 

étude permet aux ergothérapeutes de mieux comprendre l’expérience de la transition à la retraite 

des athlètes de haut niveau. Les nouvelles connaissances pourront contribuer à prouver la nécessité 

d’un accompagnement auprès de cette clientèle et cibler le type de soutien qu’il serait pertinent 

d’offrir aux athlètes sur le point de vivre ou ayant vécu une transition à la retraite.  

Également, ce travail a permis d’identifier les lacunes présentes dans les organisations 

sportives au niveau du soutien apporté aux athlètes lors de la transition à la retraite. Dans cette 

optique, un accompagnement provenant de professionnels qualifiés pourrait être une solution. Des 

interventions ergothérapiques, plus spécifiquement en prévention et promotion de la santé, 

pourraient émergées de cette étude pour répondre aux besoins de cette population spécifique.  
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7.7 Recherches futures 
Pour les futures recherches, l’obtention d’un plus grand échantillon afin d’assurer la 

transférabilité des résultats serait un élément à considérer. Par ailleurs, il pourrait être intéressant 

de mener une étude avec un devis mixte, soit en conservant la partie qualitative avec les entrevues, 

mais en ajoutant un questionnaire qui demande aux athlètes de quantifier (en heures) leur 

engagement dans leurs différents rôles. Cet ajout apporterait des faits tangibles qui supporteraient 

les résultats qui stipulent que les athlètes ne sont pas en mesure de s’engager dans une diversité de 

rôles. Lors des entrevues réalisées avec les participants, ceux-ci n’étaient pas en mesure de 

quantifier le nombre d’heures exactes. Cette incapacité à chiffrer leurs différents engagements 

justifie l’absence de cette information dans l’étude. Pour terminer, d’autres pistes de recherche 

pourraient être explorées, notamment : 1) pourquoi les athlètes de haut niveau ne sont pas mieux 

accompagnés pour cette transition ? 2) comment pourrions-nous aider les athlètes de haut niveau 

à se préparer pour cette transition ? 
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8 CONCLUSION 

En somme, la transition à la retraite des athlètes de haut niveau est un passage obligé que 

chacun vit différemment. Ayant pour but de comprendre la singularité de cette expérience, cette 

étude a permis de décrire cette transition selon la vision d’athlètes provenant de plusieurs sports et 

ayant des expériences distinctes. En réponse aux objectifs de recherche, ce travail a mis de l’avant 

la description des expériences d’engagement diversifié d’athlètes pendant leur carrière, les 

différents processus de préparation et de transition à la retraite, en plus d’identifier des 

caractéristiques spécifiques à l’engagement qui facilitent ou entravent le passage à la retraite. En 

accord avec la littérature, les résultats obtenus démontrent les bienfaits de l’engagement diversifié 

sur la transition à la retraite. Cette implication dans plusieurs rôles en parallèle constitue, en réalité, 

le début d’une préparation et d’une planification. Cependant, la réalité des athlètes est un obstacle 

majeur à ce processus. Les rôles en lien avec l’environnement social sont donc à prioriser pour 

l’élaboration d’un plan d’après-carrière puisqu’ils sont intégrés plus naturellement dans la routine. 

Néanmoins, le manque de soutien pour les athlètes lors de la transition à la retraite reste la 

principale découverte de cette étude. Étant un expert des transitions occupationnelles, la place de 

l’ergothérapie pour ce type d’accompagnement est une voie nouvelle à explorer. 

Des recherches plus approfondies pourraient être réalisées au sein des organisations et 

fédérations sportives afin de valider les services et le support qui sont offerts aux athlètes qui 

annoncent et enclenchent leur processus de transition à la retraite. Les résultats de cette étude 

soutiennent cette nouvelle avenue étant donné qu’un manque d’accompagnement est démontré. 

Dans cette optique, il pourrait être intéressant d’intégrer des notions d’intervention dans les 

programmes d’ergothérapie afin d’apprendre aux futurs professionnels comment agir en 

prévention avec cette clientèle. Ces ajouts au cursus scolaire pourront contribuer à l’amélioration 

de l’accompagnement et du soutien offerts aux athlètes pendant cette étape importante qu’est le 

passage à la retraite. 
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ANNEXE A 
CANEVAS D’ENTREVUE DES ATHLÈTES RETRAITÉS 

 
Informations sociodémographiques : 

Nom : 

Âge : 

Identification de genre : 

Âge de la retraite : 

Quelle est votre situation familiale (état matrimonial, enfants) ?  

Corps de l’entrevue :  

Question 1 : 

Racontez-moi votre parcours de vie en lien avec votre rôle d’athlète, c’est-à-dire en abordant le 

sport pratiqué, l’implication que votre sport vous demandait, combien d’heures par semaine vous 

consacriez à votre sport et autres éléments pertinents. 

Question 2 : 

Comment décrieriez-vous l’importance que vous accordiez à votre rôle d’athlète ? 

Question 3 : 

Racontez-moi votre passage à la retraite. 

Question 4 : 

Comment décrieriez-vous l’importance que vous accordiez à la préparation de votre retraite ? 

Question 5 : 

Énumérez et décrivez les rôle(s), autre(s) que votre rôle d’athlète, dans le(s)quel(s) vous avez été 

engagé avant de prendre votre retraite.  

Question 6 : 

Parlez-moi de l’importance accordée à chaque rôle(s). 

 



 

Question 7 : 

Combien d’heure(s) par semaine consacriez-vous à chaque rôle dans le(s)quel(s) vous étiez 

engagé? 

Question 8 : 

Pour chaque rôle nommé à la question précédente : 

Comment avez-vous décidé de vous engager dans ce(s) rôle(s)? 

Question 9 : 

Comment le fait de s’investir dans d’autre(s) rôle(s) que votre rôle d’athlète a-t-il influencé votre 

transition à la retraite ? 

- Aspects positifs 

- Aspects négatifs 

Question 10 : 

Avec du recul, maintenant que vous avez pris votre retraite, comment décrieriez-vous l’impact que 

l’investissement dans d’autre(s) rôle(s) a eu sur votre transition à la retraite? 

Question 11 : 

Avez-vous reçu du soutien de la part de votre organisation ou d’un organisme afin de vous 

accompagner dans votre transition à la retraite ? Parlez-moi de l’accompagnement que vous avez 

eu. Sinon, quel accompagnement auriez-vous souhaité avoir ? 

Question 12 : 

Est-ce que vous avez d’autres informations ou éléments dont vous aimeriez me parler au sujet de 

l’étude? 

Question 13 : 

Est-ce qu’il y a une ou plusieurs questions qui vous ont mis mal à l’aise ? Sinon, est-ce qu’il y a 

un moment où vous ne vous sentiez pas bien ? 

Remerciements 



 

 

ANNEXE B 
CANEVAS D’ENTREVUE DES ATHLÈTES ACTIFS 

 
Informations sociodémographiques : 

Nom : 

Âge : 

Identification de genre : 

Âge anticipé de la retraite : 

Quelle est votre situation familiale (état matrimonial, enfants) ?  

Question 1 : 

Racontez-moi votre parcours de vie en lien avec votre rôle d’athlète, c’est-à-dire en abordant le 

sport pratiqué, l’implication que votre sport vous demandait, combien d’heures par semaine vous 

consacriez à votre sport et autres éléments pertinents. 

Question 2 : 

Comment décrivez-vous l’importance que vous accordez à votre rôle d’athlète ? 

Question 3 : 

Racontez-moi comment vous voyez votre passage à la retraite. 

Question 4 : 

Si c’est le cas, quelles mesures avez mis en place jusqu’à maintenant ou pensez-vous mettre en 

place dans le futur afin de préparer votre transition à la retraite ? 

Question 5 : 

Comment décrivez-vous l’importance que vous accordez à la préparation de votre retraite? 

Question 6 : 

Énumérez et décrivez les rôle(s), autre(s) que votre rôle d’athlète, dans le(s)quel(s) vous êtes 

engagés. 



 

Question 7 : 

Parlez-moi de l’importance accordée à chaque rôle(s). 

Question 8 : 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous à chaque rôle dans le(s)quel(s) vous êtes engagé? 

Question 9 : 

Pour chaque rôle nommé à la question précédente : 

Comment avez-vous décidé de vous engager dans ce(s) rôle(s)? 

Question 10 : 

Comment le fait de s’investir dans d’autre(s) rôle(s) que votre rôle d’athlète va-t-il influencer votre 

transition à la retraite ? 

- Aspects positifs 

- Aspects négatifs 

Question 11 : 

Recevez-vous ou êtes-vous informé du soutien que de votre organisation ou d’autres organismes 

offrent afin de vous accompagner dans votre transition à la retraite ? Parlez-moi de 

l’accompagnement que vous pouvez recevoir. Sinon, quel accompagnement souhaiteriez-vous 

avoir ? 

Question 12 : 

Est-ce que vous avez d’autres informations ou éléments dont vous aimeriez me parler au sujet de 

l’étude? 

Question 13 : 

Est-ce qu’il y a une ou plusieurs questions qui vous ont mis mal à l’aise ? Sinon, est-ce qu’il y a 

un moment où vous ne vous sentiez pas bien ? 

Remerciements 

 



 

ANNEXE C 
LETTRE D’INFORMATION ET FORUMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 
 
 

Titre de projet de recherche : Impacts de l’engagement dans une diversité de rôles sur la 
transition à la retraite des athlètes de haut niveau 
 

Mené par : Stéphanie Lamonde, étudiante à la maitrise en ergothérapie 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
 

Sous la direction : Lyne Desrosiers, département d’ergothérapie à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, professeure agrégée 
 

 

Préambule 

Votre participation à la recherche, qui vise à mieux comprendre les impacts de l’engagement dans 
une diversité de rôle sur la transition à la retraite des athlètes de haut niveau, serait grandement 
appréciée. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire 
d’information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire ce formulaire. Il vous aidera à 
comprendre ce qu’implique votre éventuelle participation à la recherche de sorte que vous puissiez 
prendre une décision éclairée à ce sujet.  
 
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 
toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable de ce projet de recherche ou 
à un membre de son équipe de recherche. Sentez-vous libre de leur demander de vous expliquer 
tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour lire 
et comprendre ce formulaire avant de prendre votre décision. 

 

Objectifs et résumé du projet de recherche 

Cette recherche visera à déterminer les impacts de l’engagement dans une diversité de rôle sur la 
transition à la retraite des athlètes de haut niveau. Elle visera à décrire de quelle façon les athlètes 
s’engagent dans différents rôles et comment ils ont vécu la transition à la retraite ou comment ils 
s’y préparent. Finalement, cette recherche permettra d’identifier les caractéristiques de 
l’engagement dans une diversité de rôle susceptibles de faciliter ou d’entraver la transition à la 
retraite des athlètes de haut niveau. 

 

 

 



 

Nature et durée de votre participation 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à participer à une entrevue semi-structurée 
d’une durée d’environ 60 minutes par visioconférence sur la plateforme Zoom ou en présentiel. 
Dans l’éventualité que l’entrevue en présentiel soit l’option que vous préférez, un lieu sera 
déterminé à votre convenance. Cette entrevue sera enregistrée dans le but de faciliter la rédaction 
du verbatim. En début d’entrevue, un questionnaire sociodémographique sera effectué. 

L’entrevue explorera les impacts de l’engagement dans une diversité de rôles sur votre transition 
à la retraite. Donc, les concepts des rôles et de la préparation à la retraite seront abordés. 

 

Risques et inconvénients 

Effectivement, la transition à la retraite pouvant être difficile, il se peut que les questions posées 
pendant l’entrevue fassent resurgir des émotions douloureuses. Pour certains, le passage à la 
retraite peut être positif, mais pour d’autres, il peut s’agir d’une période difficile. Alors, il est 
possible que vous ressentiez un inconfort, une certaine détresse, de la tristesse ou encore, de la 
frustration en lien avec votre passage à la retraite. Dans l’éventualité que vous éprouviez de plus 
grandes difficultés, des ressources vous seront suggérées, telles que : CLSC Trois-Rivières 
(consultation psychosociale, dépendance et toxicomanie, Info-social 811, Tel-Écoute Trois-
Rivières et Jeu : aide et référence | Ligne 24/7 sur le jeu excessif. La chercheuse veillera également 
à moduler le rythme de l’entrevue, ainsi qu’à vous assurer un soutien et une écoute active. 

Le temps que vous devrez dégager pour l’entrevue constitue toutefois un inconvénient. 

 

Avantages ou bénéfices 

La contribution à l’avancement des connaissances au sujet de la transition à la retraite des athlètes 
de haut niveau est le seul bénéfice prévu à votre participation. 

Aussi si vous le désirez, vous pourrez avoir accès aux résultats de la recherche. 

 

Compensation ou incitatif  

Aucune compensation d’ordre monétaire n’est accordée. 

 

Confidentialité 

Les données recueillies par cette étude sont entièrement confidentielles et ne pourront en aucun 
cas mener à votre identification. Votre confidentialité sera assurée avec l’utilisation de code 
numérique, de mots de passe sur les fichiers Word et sur l’ordinateur de la chercheuse. Les résultats 



 

de la recherche, qui pourront être diffusés sous forme d’un essai et de communication dans un 
colloque, ne permettront pas d’identifier les participants.  

Les données recueillies seront conservées dans une base de données protégée par un mot de passe, 
soit sur le One Drive de l’UQTR. Les seules personnes qui y auront accès seront Stéphanie 
Lamonde, l’étudiante-chercheuse, et Lyne Desrosiers, directrice de recherche. Toutes ces 
personnes ont signé un engagement à la confidentialité.  Les données seront détruites à la fin du 
projet de recherche, soit après le 2022-12-15. Elles seront déplacées dans la corbeille de 
l’ordinateur utilisé pour réaliser l’étude. Puis, la corbeille de ce même ordinateur sera vidée pour 
assurer la destruction des fichiers. Les données ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles 
décrites dans le présent document. 

 

Participation volontaire 

Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de 
participer ou non, de refuser de répondre à certaines questions ou de vous retirer en tout temps 
sans préjudice et sans avoir à fournir d’explications. 

Dans l’éventualité où vous décidez de vous retirer du projet de recherche, les données recueillies 
seront aussitôt détruites. L’étudiante-chercheuse se réserve aussi la possibilité de retirer un 
participant en lui fournissant des explications sur cette décision. 

 

Responsable de la recherche 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce projet de 
recherche, vous pouvez communiquer avec l’étudiante chercheuse Stéphanie Lamonde, par 
courriel stephanie.lamonde@uqtr.ca. 

 

Surveillance des aspects éthiques de la recherche 

Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat portant le numéro CER-22-286-07.20 a été 
émis le 24 mai 2022. 

Pour toute question ou plainte d’ordre éthique concernant cette recherche, vous devez 
communiquer avec la secrétaire du comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, par téléphone (819) 376-5011, poste 2129 ou par courrier électronique 
CEREH@uqtr.ca. 

 

 

 



 

CONSENTEMENT 

 

Engagement de la chercheuse ou du chercheur 

Moi, Stéphanie Lamonde, m'engage à procéder à cette étude conformément à toutes les normes 
éthiques qui s'appliquent aux projets comportant la participation de sujets humains.  

 

Consentement du participant 

Je, [nom du participant], confirme avoir lu et compris la lettre d’information au sujet du projet 
Impacts de l’engagement dans une diversité de rôle sur la transition à la retraite des athlètes de 
haut niveau. J’ai bien saisi les conditions, les risques et les bienfaits éventuels de ma participation. 
On a répondu à toutes mes questions à mon entière satisfaction. J'ai disposé de suffisamment de 
temps pour réfléchir à ma décision de participer ou non à cette recherche. Je comprends que ma 
participation est entièrement volontaire et que je peux décider de me retirer en tout temps, sans 
aucun préjudice. 

 

o Je consens à être enregistré/filmé. 
o Consentement verbal obtenu 

 

J’accepte donc librement de participer à ce projet de recherche  

Participant: Chercheur : 

Signature :  Signature :  

 

Nom :  

 

Nom : 

Date : Date : 

 

Résultats de la recherche 

Un résumé des résultats sera envoyé aux participants qui le souhaitent. Ce résumé ne sera 
cependant pas disponible avant le 21 décembre 2022. Indiquez l’adresse postale ou électronique à 
laquelle vous souhaitez que ce résumé vous parvienne :  

Adresse : 

Si ces adresses venaient à changer, il vous faudra en informer le chercheur. 



 

ANNEXE D 
CERTIFICATION ÉTHIQUE 

 


