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distributed, as would be expected from socially desirable answers. To remediate this 

situation, a log transformation was used prior to all analyses. In this study, there was a 

recruiting challenge for FA since FA are usually not attached to any organisation or 

group once their career has ended 1. The present study relied on recruitments of FA from 

the frrst author's relations, universities, and athletics department, as well as non-profit 

organisations such as the FAEQ. This may also explain the unbalanced sample for our 

three groups. The conclusions drawn from this study may be lirnited by the cultural 

context of Québec. To better understand the impact of sport career transition on FA 

lifestyle, a longitudinal study design should be used, and it should include a transition 

model where a wider range of lifestyle variables are measured, including anthropometric 

measures, sleeping patterns, and medical histories of illnesses and injuries. 

Conclusion 

The degree of self-identification with the athletic role is clearly associated with PA 

practice and nutritional habits in the post-sport career. AI is a good positive predictor of 

HIP A and MIP A and nutritional habits among FA and NA. This association, however, 

does not apply to AA, even though they fully embrace their role as sport performers. 

Their personal physical activity levels, although higher than those of FA and NA, 

correlate negatively or not at aU with their athletic identity scores. During the athletic 

career, the atbletic status substitutes for personal factors in predicting PA practice, and 

these factors become effective once the AA status vanishes. Sport retirement may affect 

quality of nutritional habits that tend to decline below the level of NA, especiaUy for 
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male F A. FA do not bene fit from their past athletic status in protection against chronic 

diseases. High-Ievel sports put athletes in a unique environment that doesn't favor long

term PA practice after the career is over. Sport psychologists, may use the present results 

for counseling and helping prepare AA for retirement. AA should be made aware of how 

to include and implement other form of PA than their main sport during their career in 

order to identify themselves to something other than high-Ievel sport. Future research 

should longitudinally examine lifestyle behaviors in the different stages of sport 

retirement while taking into account particular sports in order to help future retirees in 

dealing with their post-athletic career transition process. 
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Discussion générale 



Les objectifs principaux de la présente thèse étaient de mesurer et d'examiner l'identité 

sportive et ses facettes, en relation notamment avec la pratique d'activité physique et 

l ' alimentation. L'importance notable de l' auto-identification au rôle d'athlète en 

contexte de développement sportif, jumelée à l ' absence d'un outil francophone de 

mesure fiable et valide, a motivé la validation d'un instrument psychométrique tel que 

l'AIQ-francophone (AIQ-F). L'outil , d'abord paru aux États-Unis (Anderson, 2004), a 

été initialement façonné pour être utilisé en recherche, indépendamment de la discipline 

sportive (Anderson, 2004). La démarche proposée dans le premier article a amené 

certains éléments novateurs. Premièrement, la traduction française de ce questionnaire 

en fait, à notre connaissance, l'un des rares à pouvoir être utilisé en contexte québécois. 

L'apport spécifique ici est d'avoir approfondit cette auto-perception de l'athlète dans une 

population culturellement autre que celle ayant sous-tendu la création du questionnaire 

par Anderson. Dans un deuxième temps, l'analyse de la structure factorielle de l'AIQ-F 

a montré une structure latente qui s'apparentait au cadre conceptuel établi lors de la 

conception de l'outil de mesure par Anderson. Les items traduits en français s' inter

reliaient de manière à ce que les échelles originales projetées soient confirmées et 

reconduites dans la solution factorielle de premier ordre. Une divergence structurelle par 

rapport au modèle original d'Anderson a cependant été mise en lumière dans notre 

échantillon québécois. Le devis de recherche adopté pour comprendre ce modèle 

factoriel se voulait au départ exploratoire : laisser émerger et constater l'organisation 



91 

naturelle des variables mesurées. Bien qu'une idée préconçue du concept d'identité 

sportive existât à l'origine du test, l'exploration n'exigeait pas de spécifier à l'avance les 

concepts à valider, mais tentait plutôt de les redécouvrir à partir des données obtenues. 

La méthode choisie dans un premier temps a donc été l' analyse factorielle exploratoire 

puisqu'elle cadre directement avec le devis de recherche. Une fois la structure latente 

dévoilée, la validité conceptuelle de l' AIQ a été appuyée par deux autres méthodes, 

issues du domaine de la modélisation en équations structurelles, soit l'analyse factorielle 

confirmatoire et l'analyse en équations structurelles exploratoire. Au final, le modèle 

factoriel résultant de premier ordre est comparable à celui émergeant des données 

américaines (données gracieusement fournies par Anderson 1o). Cependant, alors que les 

données américaines faisaient apparaître un concept unifié d'identité sportive basé sur 

quatre dimensions (et quatre échelles), l'analyse factorielle de second ordre a fait 

apparaître une structure bipartite: en vertu de cette structure, l'identité repose 

essentiellement sur les trois facettes associées aux concepts d'apparence, compétence et 

importance du sport, concepts propres à l'athlète, en plus d'être associée secondairement 

à une dimension de soutien social, d'encouragement dans le rôle: cette dernière 

dimension ne paraît pas liée spécifiquement au rôle d'athlète dans le contexte québécois. 

Cette structure factorielle distincte, qui reste à confirmer par d'autres études, questionne 

JO Échanges par courriel entre Mme Anderson et l'auteur et transmission de son fichier de données de 
validation, 9 avril 2014. 



92 

peut-être le rôle du sport et le statut social particulier du sportif dans la culture 

québécoise, rôle et statut qui peuvent avoir un effet déterminant pour la carrière et 

l'après-carrière de l'athlète. 

Le processus de validation de l'AIQ-F a reposé aussi sur son rapport d'équivalence 

globale avec un autre questionnaire reconnu de l'identité sportive, l'Athletic Identity 

Measurement Scale (AIMS, voir Brewer, Van Raalte et Linder 1993, traduit par Mette, 

Décamps et Lecigne 2011). L'utilisation de ce questionnaire comme outil de référence 

est justifiée par son utilisation répétée dans les études empiriques au niveau de la mesure 

de l'identité sportive (Park, Lavallee et Tod, 2013). Il faut cependant noter que les 

travaux récents de Reifsteck (20 Il) ont fait voir que l' AIQ et l' AIMS ne corrélaient pas 

entre eux lorsqu'utilisés pour mesurer d'anciens athlètes universitaires. L'auteur 

conjecture qu'une ' distance conceptuelle' entre les deux questionnaires explique cette 

absence de corrélation. L' identité configurée par l'AIMS semble conceptualiser l'athlète 

en tant que participant dans un sport spécifique alors que l' AIQ le définit comme une 

« personne athlétique» qui , de manière plus générale, participe à des activités sportives 

(Reifsteck, 2011). Dans le présent cas, la relation entre les deux outils de mesure est 

quantifiée par une corrélation désatténuée de 0.851," ce qui fait que les deux 

questionnaires ont certaines similarités, sans coïncider vraiment, conservant une certaine 

Il C'est-à-dire, une corrélation corrigée pour la fidélité de ses deux composants. 
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disparité conceptuelle d'environ 0,525%12). Le reste de la variance commune s'explique 

par des corrélations positives et fortement significatives entre les facettes de ces tests et 

aussi entre leurs sommes respectives. Ce second apport du premier article est donc 

d'avoir établi que, malgré des bases conceptuelles dissimilaires mentionnées ci-dessus, 

les deux construits sont liés significativement et fortement au niveau statistique. 

Finalement, cette étude, basée sur un échantillon en trois strates (athlètes, ex

athlètes et non-athlètes), a montré que l'AIQ-F est sensible au statut sportif et reflète le 

degré d'importance pour la personne de chaque dimension de son identité sportive. Il 

s'agit ici d'un argument de validité discriminante, se rapportant à la relation entre la 

mesure-test et une variable censée avoir une relation intrinsèque et objective avec celle

ci. Cette facette du processus de validation a montré que le questionnaire permettait de 

faire une distinction entre les individus ayant différents profils de statut sportif lorsque 

leur niveau d ' identité sportive était mesuré. L'hypothèse de départ a ici été confirmée) à 

savoir que le degré d' identité sportive, allant d'une participation active vers une non

participation dans le sport (AA ~ EX ~ NA), décroît de manière monotone d'un statut 

à l'autre. En d'autres termes, il est possible qu'une fois la retraite prise, les individus 

entrent dans une phase où ils s' éloignent progressivement du rôle d'athlète et que, dans 

12 Disparité mesurée par le coefficient d'aliénation. 
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un deuxième temps, ils adoptent un ou de nouveaux rôles s'approchant de ceux propres 

au statut de non-athlète. 

Lors de la conception originale de l'AIQ, Anderson (2004) a conjecturé un lien entre 

l'adoption de la pratique d'activité physique (non sportive) et l ' identification au rôle 

d'athlète. Cette relation a été par la suite partiellement étudiée plus récemment par 

différents auteurs (Reifsteck, 2011 ; Reifsteck, Gill et Brooks, 2013). Ce lien conceptuel 

a ici servi d'assise au second article de la thèse, lequel avait pour objectif de mieux 

comprendre les impacts du statut sportif sur le niveau d ' identité sportive et sur les 

habitudes de vie, notamment après la carrière sportive. Un second objectif de l'étude 

était d'examiner et comparer les relations entre ces variables en considérant ce même 

statut sportif. Plusieurs perspectives de cette deuxième partie en font une contribution 

importante. En premier lieu, la comparaison de trois statuts distincts en fonction des 

habitudes de vie demeure relativement nouvelle puisque, jusqu' ici , peu d 'études ont 

utilisé des devis transversaux pour comparer ces statuts selon les niveaux de pratique 

d'activité physique et sportive (APS) et la nutrition. De plus, le second article prend en 

considération plusieurs degrés de la pratique d'APS que sont l'activité physique à 

intensité moyenne et élevée, le transport actif et le temps d' inactivité. Cette diversité de 

perspectives au niveau de la pratique d'APS n 'a pas été utilisée jusqu'ici en recherche 

sur l' après-carrière sportive. La différenciation des intensités de pratique a permis 

d'augmenter la sensibilité de la mesure d'APS pour chacun des groupes et ainsi 

d'explorer plus en détail leurs habitudes. Par exemple, la pratique d'activité physique à 
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intensité moyenne est considérée comme bénéfique pour la santé et pour l'amélioration 

de la condition physique des individus désentraînés ou ayant de faibles capacités 

aérobies si elle est pratiquée de manière prolongée (American College of Sports 

Medicine, 2013). Cette mesure est donc plus susceptible de convenir à des individus 

non-athlètes ou encore à d'anciens athlètes dont les habitudes de vie ont été grandement 

modifiées suite à leur sortie du sport. 

Une innovation importante du second article est l'évaluation du comportement 

alimentaire en contexte de retraite sportive. L'association entre les habitudes 

alimentaires et la performance sportive est à ce jour bien connue (American College of 

Sports Medicine, 2000). Au niveau de la population générale, on a démontré que la 

consommation de fruits et légumes, par exemple, pouvait avoir des effets bénéfiques sur 

la santé générale (Duthie et al., 2017) et pour la prévention de maladies chroniques 

(Hung et al. , 2004). Cependant, la réalité nutritionnelle après la retraite sportive demeure 

à ce jour peu documentée. Le second article de la thèse s'est donc inspiré des quelques 

travaux présents dans la littérature, soit ceux de Fogeiholm, Kaprio et Sama (1994) et 

de, Baclanand et coll. (2010) afin d'établir une base d'information sur le sujet. Bien 

qu'elles aient tracé la voie quant à l ' exploration du comportement alimentaire des 

anciens athlètes, les études citées ne se sont cependant pas intéressées aux comparaisons 

transversales entre les athlètes, anciens athlètes et non-athlètes. Pour bien mesurer 

l'impact du statut sportif sur l'alimentation, nous avons entrepris de construire, sur la 

base d'une analyse en composantes principales (ACP) de différents indicateurs 
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alimentaires, un indice quantitatif global (la première composante principale) qui permet 

de comparer les individus entre eux et en relation avec les recommandations des 

gouvernements québécois et canadien en matière de saine alimentation. Au niveau 

méthodologique, l' ACP a déjà été utilisée pour analyser des modèles diététiques 

(Varraso et al., 2012). Cependant la synthétisation d'un indice de qualité nutritionnelle 

constitue en soi une nouveauté dans la littérature. Un tel indice, qui incorpore plusieurs 

facettes de la saine alimentation, facilite la tâche du chercheur lorsque vient le temps de 

synthétiser et comparer les données obtenues. Il a également été montré dans le second 

article qu 'une relation positive existait entre la saine alimentation et les variables 

d'activité physique (AP intense, AP moyenne, transport actif), tandis que la relation 

entre saine alimentation et temps de sédentarité ressort négative. La comparaison des 

groupes a fait ressortir que, globalement, les anciens athlètes ne bénéficient pas d'un 

avantage lié à leur statut passé par rapport aux non-athlètes quant à ces facettes des 

saines habitudes de vie. Cette conclusion rejoint celles de Sorenson, Romano, Azen, 

Schroeder et Salem (2015) et Simon et Docherty (2014), mais elle contraste avec 

d'autres selon lesquelles le fait d'avoir pratiqué un sport de haut niveau semble offrir des 

bénéfices de santé à long terme, dont la protection contre le syndrome métabolique et la 

stéatose hépatique non alcoolique (Laine et al., 2016). Bien que la pratique passée 

d'activité physique vigoureuse chez les athlètes ait des bénéfices, le niveau ultérieur 

d'activité physique (en post-carrière) est tout aussi important pour favoriser une 

protection contre les maladies chroniques. 
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Perspectives: recherches futures 

La présente thèse établit des bases sur lesquelles pourront s'appuyer d'autres 

recherches afin de mieux explorer les impacts de la carrière sportive sur la santé des 

athlètes. Une des forces de cette recherche en deux temps émane du recours à un devis 

quantitatif portant sur un échantillonnage transversal, ou à strates. Un tel devis a permis 

de comparer des individus occupant trois différents statuts relativement à la pratique 

sportive, comparativement à deux statuts (athlète actuels et athlètes retraités) dans les 

études récentes du même domaine (Reifsteck, 2011; Reifsteck et al., 2013). L'approche 

transversale comporte cependant une limitation majeure, celle de ne pouvoir apprécier in 

vivo, ou en continu chez les mêmes personnes, les changements de comportements, les 

perceptions et auto-perceptions, au long du cheminement vers la retraite sportive et des 

adaptations nécessaires de l'après-carrière. Il est donc proposé, lors d'études futures, 

d'utiliser un devis longitudinal qui permettrait, à long terme, de suivre l'évolution des 

athlètes dès leur engagement à se retirer du sport de haut niveau. Des études de cette 

sorte sont nécessaires pour approfondir les connaissances sur la retraite sportive 

(Alfermann et Stambulova, 2007; Park et al., 2013). De plus, l'échantillonnage recruté 

pour de tels travaux devrait comporter un nombre comparable de femmes et d'hommes 

en plus de cibler quelques disciplines sportives représentatives de la pratique 

québécoise. Les participants devraient être recrutés dès qu'ils envisagent leur retraite du 

sport, voire à partir d'un simple critère d'âge. 
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En second lieu, les grandes rubriques de variables à considérer seraient celles des 

habitudes de vie, la condition physique et la santé, les différentes facettes de l'estime de 

soi, les normes et l'adaptation sociale de l'ex-athlète. Concernant la mesure d' identité, il 

sera pertinent d'inclure un questionnaire de personnalité général allant au-delà du statut 

sportif tel que le NEO PI-3 (évaluant les dimensions désignées Big Five) puisque les 

attributs de personnalité générale des athlètes peuvent aussi influer sur et être influencés 

par leur statut et leur changement de statut. Ces variables seraient évaluées à divers 

moments de la vie pré-retraite et post-retraite, à l'aide d'outils favorisant une bonne 

fidélité de réponse (Shephard, 1986; Shephard, 2003). La compilation de ces mesures 

contribuera à l'élaboration de modèles empiriques descriptifs et au développement 

d'outils psychométriques éclairant l'effet de la retraite dans un contexte sportif, 

notamment l' effet sur l'identité de l'ex-sportif et les dimensions de l'estime de soi et de 

l'adaptation sociale qui s'y rattachent. Une telle démarche est particulièrement 

importante voire nécessaire puisque, même si plusieurs modèles conceptuels (ex. Taylor 

et Ogilvie, 1994); Wylleman et Lavallee, 2004) et des questionnaires sur la retraite 

sportive (ex.: Cecié Erpic, 2000); Lavallee et Wylleman, 1999) existent présentement 

dans ce champ de recherche, peu d'entre eux ont été testés empiriquement ou encore 

validés chez les diverses populations d 'athlètes (park et al. , 2013). Il s'agirait d 'une 

contribution significative dans ce domaine, en aidant à clarifier et améliorer ce qui a été 

élaboré théoriquement sur la retraite sportive, et cela permettrait une meilleure mesure 

des impacts de la carrière sportive sur la vie de ceux et celles qui doivent transiter vers 

une nouvelle réalité post-compétition. 
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Appendice A 
Lettre de consentement étude 1 



Invitation à participer au projet de recherche: Validation d'un questionnaire sur l'identité 
sportive chez les sportifs et de non-sportifs. 

Objectifs 
Les objectifs de ce projet de recherche sont de valider un questionnaire mesurant 
l'identité sportive chez les sportifs et non-sportifs. Les renseignements donnés ici, visent 
à vous aider à comprendre exactement ce qu'implique votre éventuelle participation à la 
recherche et à prendre une décision éclairée à ce sujet. Nous vous demandons donc de 
lire le formulaire de consentement attentivement et de poser toutes les questions que 
vous souhaitez poser. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin avant de 
prendre votre décision. 

Tâche 
Votre participation à ce projet de recherche consiste à répondre à un questionnaire en 
ligne dont la durée est d'environ 10 minutes. 

Risques, inconvénients, inconforts 
Aucun risque n'est associé à votre participation. Le temps consacré au projet, soit 
environ 10 minutes, demeure le seul inconvénient. 

Bénéfices 
La contribution à l'avancement des connaissances au sujet de l'identité sportive des 
sportifs et non-sportifs est le seul bénéfice direct prévu à votre participation. 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 grâce à 
l'utilisation de codes numériques pour l'identification des sujets. Les résultats de la 
recherche, qui seront diffusés sous forme de thèse et d'article ne permettront pas 
d'identifier les participants. 

Les données recueillies seront conservées sous clé dans un laboratoire universitaire et les 
seules personnes qui y auront accès seront le chercheur principal et son directeur. Elles 
seront détruites 5 ans après la collecte et 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 et de vous retirer en tout temps sans avoir à fournir 
d'explications. 

Responsable de la recherche 



Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce projet 
de recherche, vous pouvez communiquer avec Pierre-Luc Yao à l'adresse Pierre
luc.yao@uqtr.ca. 

Question ou plainte concernant l 'éthique 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-12-180-06.17 a été émis le 18 mai 2012. 

CONSENTEMENT 
Je confirme avoir lu et compris la lettre d ' information au sujet du projet Validation d'un 
questionnaire sur l'identité sportive chez les sportifs et de non-sportifs. J'ai bien saisi les 
conditions 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. 



Appendice B 
Athletic Identity Questionnaire (Version francophone) 



Indiquez dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chaque énoncé sur la façon 
Fortement 

Ni en 
de vous décrire. Encerclez la réponse qui s'appliq ue à vous. Assez en accord ou Assez en Fortement 

en 
désaccord accord en accord 

désaccord 
en 

désaccord 
Je pense que j'ai l'air sportif(ve), comme une personne qui s'entraine. 1 2 3 4 5 
Je prévois du temps dans mon horaire pour faire de l'exercice. 1 2 3 4 5 
Mon corps semble être en bonne forme. 1 2 3 4 5 
Je pourrais participer à plusieurs types d'activités physiques si je le voulais. 1 2 3 4 5 
• 11 est évident pour les autres que je suis "flasque" et pas en bonne forme. 1 2 3 4 5 
Je reçois beaucoup d'encouragements des autres par rapport à ma pratique d'activité physique. 1 2 3 4 5 

Je serais très agacé(e) si quelque chose m'empêchait de participer à une séance d'exercices que j 'avais prévu de 
1 2 3 4 5 fai re. 

J'ai confiance en mes capacités sportives. 1 2 3 4 5 
Ma famille / mes amis les plus proches sont enthousiastes à propos de tout effort et progrès que je fais dans 

1 2 3 4 5 l'exercice ou le sport. 

• J'ai l'a ir de quelqu'un qui ne s'entraine pas. 1 2 3 4 5 
Je ne laisse rien déranger mes habitudes d'exercice ou mes activités sportives. 1 2 3 4 5 
J'uti lise plusieurs stratégies spécifiques pour m'assurer de maintenir mon exercice régulier. 1 2 3 4 5 
Après une maladie ou une blessure, je recommence à faire de l'exercice le plus tôt possible. 1 2 3 4 5 
Si je rate une séance d'exercices, je prévois des alternatives de lieux, de temps ou de types d'exercices . 1 2 3 4 5 
• Je n'ai tout simplement pas beaucoup de capacités sportives. 1 2 3 4 5 
J'ai l'apparence d'une personne qui est en bonne forme physique. 1 2 3 4 5 
Dans la plupart des activités physiques, je sens que je peux devenir habile avec suffisamment d'efforts et de 

1 2 3 4 5 pratique. 

Ma famille! mes amis sont très disposés à m'aider pour mon engagement dans l'exercice ou le sport. 1 2 3 4 5 
• Je ne suis pas très bon(oe) dans les activités sportives. 1 2 3 4 5 
Je reçois des encouragements des autres pour faire de l'exercice. 1 2 3 4 5 
Mon corps semble bien proportionné. 1 2 3 4 5 

• : Items Inverses 



Appendice C 
Athletic Identity Measurement Scale 01ersion francophone) 



Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous en fonction de la façon 
dont vous vous considérez actuellement. Encerclez la réponse qui s'applique à vous: 1= Pas du tout d'accord, Ni en accord ou en 

désaccord, 7= Tout à fait d'accord 

Pas du 
Ni en 

Tout à 
tout 

accord ou 
fait 

d'accord 
en 

d'accord 
désaccord 

Je me considère comme un(e) sportif(ve). 1 2 3 4 5 6 7 
J'ai de nombreux objectifs en ce qui concerne mon 

1 2 3 4 5 6 7 
activité sportive. 
La plupart de mes amis sont sportifs. 1 2 3 4 5 6 7 
Le sport est la chose la plus importante dans ma vie. 1 2 3 4 5 6 7 
Je passe plus de temps à penser au sport qu'à 

1 2 3 4 5 6 7 n'importe quoi d'autre. 
* Je perds confiance en moi quand je ne suis pas 

1 2 3 4 5 6 7 
bon(ne) en sport. 
Je serais vraiment très nerveux(se) et anxieux(se) si 

1 2 3 4 5 6 7 
j'étais blessé(e) et que je ne pouvais pas faire de sport. 

• : Item Inverse 



Appendice D 
Lettre de consentement étude 2 



Invitation à participer au projet de recherche: L ' impact du retrait sportif sur la 

santé des athlètes de haut niveau. 

Objectifs 
Les objectifs de ce projet de recherche sont de mesurer les impacts de la fin de 

carrière sur le niveau d'activité physique et l'alimentation des anciens athlètes de 

haut niveau. Les renseignements donnés ici, visent à vous aider à comprendre 

exactement ce qu'implique votre éventuelle participation à la recherche et à 

prendre une décision éclairée à ce sujet. Nous vous demandons donc de lire le 

formulaire de consentement attentivement et de poser toutes les questions que 

vous souhaitez poser. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez avant de 

prendre votre décision. 

Tâche 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à répondre à un 

questionnaire en ligne dont la durée est d'environ 15-20 minutes. 

Risques, inconvénients, inconforts 

Aucun risque n ' est associé à votre participation. Le temps consacré au projet, 

soit environ 15-20 minutes, demeure le seul inconvénient. 

Bénéfices 

La contribution à l 'avancement des connaissances au sujet des habitudes de vie 

des anciens athlètes est le seul bénéfice direct prévu à votre participation. 

Aucune compensation d'ordre monétaire n ' est prévue. 

Confidentialité 

Les données recueillies par cette étude sont entièrement confidentielles et ne 

pourront en aucun cas permettre de vous identifier. La confidentialité sera 

assurée grâce à l'utilisation de codes numériques pour l ' identification des 

participants. Les résultats de la recherche, qui seront diffusés sous forme de thèse 

et d ' articles ne permettront pas d ' identifier les participants. 

Les données recueillies seront conservées au Département des sciences de 

l'activité physique et les seules personnes qui y auront accès seront le chercheur 

principal et ses directeurs. Elles seront détruites 5 ans après la collecte et 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 et de vous retirer en tout temps sans 

préjudice et sans avoir à fournir d'explications. 

Responsable de la recherche 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce 

projet de recherche, vous pouvez communiquer avec Pierre-Luc Yao à l'adresse 

pierre-Luc. yao@uqtr.ca. 

Question ou plainte concernant l 'éthique 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-12-180-06.17 a été émis le 18 mai 2012. 

CONSENTEMENT 

Je confirme avoir lu et compris la lettre d'information au sujet du projet L'impact 

du retrait sportif sur la santé des athlètes de haut niveau. J'ai bien saisi les 

conditions 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. 



Appendice E 
Questionnaire sur les habitudes de vie 



1. Dans quelle catégorie vous situez-vous? 
A. Je suis un(e) athlète retraité(ée) 

(J'ai mis un terme définitif à ma carrière sportive de haut niveau) 
B. Je suis un(e) athlète actif(ve), mais j'envisage de mettre fin à ma carrière sportive 

prochainement. 
(Je suis présentement dans une saison de compétition ou en préparation pour la 
prochaine saison) 

C. Je suis un(e) athlète actif(ve) 
(Je suis présentement dans une saison de compétition ou en préparation pour ma 
prochaine saison) 

D. Je suis un(e) non-athlète actif(ve) 
(Je ne compétitionne pas et n'ai jamais compétitionné au niveau sportif, mais je 
fais de l'activité physique ou du sport de manière récréative) 

E. Je suis un(e) non-athlète inactif(ve) 
(Je ne compétitionne pas et n'ai jamais compétitionné au niveau sportif et je ne 
pratique pas d'activité physique ou de sport) 

HABITUDES ALIMENTAIRES 
Cette prochaine section porte sur les habitudes alimentaires de manière générale. 

2. Laquelle des cinq phrases ci-dessous décrit le mieux votre situation actuelle? 
A. En ce moment, je ne suis pas prête e) ni intéressée e) à faire des choix alimentaires 

sains et JE NE PRÉVOIS PAS être capable d'en faire lors DES 6 PROCHAINS 
MOIS 

B. En ce moment, je ne fais aucun choix alimentaire sain, mais J'AI L'INTENTION 
d'en faire dans LES 6 PROCHAINS MOIS 

C. En ce moment, je fais certains choix alimentaires sains MAIS PAS DE FAÇON 
RÉGULIÈRE 

D. En ce moment, je fais des choix alimentaires sains, mais DEPUIS MOINS DE 6 
MOIS 

E. En ce moment, je fais des choix alimentaires sains à chaque jour DEPUIS PLUS 
DE 6 MOIS 

3. En général , quelle est la principale raison qui limite l'amélioration de votre 
alimentation? 

A. Manque de temps 
B. Manque d'argent 
C. Manque de connaissances 
D. Raison(s) médicale(s) 
E. Manque d'intérêt 
F. Mon alimentation est déjà très bonne 

4. En général, avez-vous l'habitude de prendre un petit déjeuner le matin? 
A. OUI 



B. NON 

5. Votre déjeuner le matin comprend-il un minimum de 3 groupes alimentaires sur les 4 
groupes du Guide alimentaire canadien? 

A. OUI 
B. NON 

6. Au cours de la dernière semaine, incluant les déjeuners, dîners, soupers et collations, 
combien de fois avez-vous mangé un repas ou une collation fait à la maison? 

A. Aucune 
B. 1-2 fois 
C. 3-4 fois 
D. 5-6 fois 
E. 1 fois et plus par jour 

7. Au cours de la dernière semaine, incluant les déjeuners, dîners, soupers et collations, 
combien de fois avez-vous mangé un repas ou une collation provenant du restaurant ou 
de la cafétéria (incluant mets à emporter)? 

A. Aucune 
B. 1-2 fois 
C. 3-4 fois 
D. 5-6 fois 
E. 1 fois et plus par jour 

8. À quelle fréquence consommez-vous des boissons gazeuses sucrées? 
Ex.: Coke, Pepsi, Mountain Dew, etc. 

A. Jamais 
B. 1 fois par mois 
C. 1 à 3 fois par semaine 
D. 4 à 6 fois par semaine 
E. 1 fois par jour 
F. 2 fois par jour et plus 

9. À quelle fréquence consommez-vous des boissons alcoolisées? 
Ex.: Bière, vin, spiritueux, etc. 

A. Jamais 
B. 1 fois par mois 
C. 1 à 3 fois par semaine 
D. 4 à 6 fois par semaine 
E. 1 fois par jour 
F. 2 fois par jour et plus 

10. Combien de portions de fiuits consommez-vous au cours d'une journée typique? 
A. Aucune 



B. 1 portion 
C. 2 portions 
D. 3 portions 
E. 4 portions 
F. 5 portions 
G. 6 portions 
H. 7 portions 
1. 8 portions 
J. 9 portions 
K. 10 portions 
L. Il portions 
M. 12 portions 
N. 13 portions 
O. 14 portions 
P. 15 portions et plus 

Il . Combien de portions de légumes consommez-vous au cours d'une journée typique? 
A. Aucune 
B. 1 portion 
C. 2 portions 
D. 3 portions 
E. 4 portions 
F. 5 portions 
G. 6 portions 
H. 7 portions 
1. 8 portions 
J. 9 portions 
K. 10 portions 
L. Il portions 
M. 12 portions 
N. 13 portions 
O. 14 portions 
P. 15 portions et plus 

ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS LES DÉPLACEMENTS 
Les questions suivantes excluent les activités physiques dans le cadre de votre travail, 
que vous avez déjà mentionnées. Maintenant, nous voudrions connaître votre façon 
habituelle de vous déplacer d'un endroit à l'autre, par exemple pour aller au travail, faire 
des courses, aller au marché, vous rendre chez une connaissance. 

12. Est-ce que vous effectuez des trajets d'au moins 10 minutes à pied ou à vélo? 
A. OUI 



B. NON 

13. Habituellement, èombien de jours par semaine effectuez-vous des trajets d'au moins 
10 minutes à pied ou à vélo? 

A. 1 jour 
B. 2 jours 
C. 3 jours 
D. 4 jours 
E. 5 jours 
F. 6 jours 
G. 7 jours 

13. Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minute consacrez-vous à vos 
déplacements à pied ou à vélo? Exemple: 1 heure et 45 minutes = 105 minutes 

ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS LES LOISIRS 
Les questions suivantes excluent les activités liées au travail et aux déplacements que 
vous avez déjà mentionnées. Maintenant nous aimerions vous poser des questions sur le 
sport, le conditionnement physique et les activités de loisirs. 

14. Est-ce que vous pratiquez des sports, du conditionnement physique ou des activités 
de loisir de forte intensité qui nécessitent une augmentation importante de la respiration 
ou de la fréquence cardiaque comme courir, jouer au soccer ou faire du spinning pendant 
au moins dix minutes d'affilée? 

A. OUI 
B. NON 

15. Habituellement, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité sportive, 
du conditionnement physique ou d'autres activités de loisirs de forte intensité? 

A. 1 jour 
B. 2jours 
C. 3 jours 
D. 4 jours 
E. 5 jours 
F. 6 jours 
G. 7 jours 

16. Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minute consacrez-vous au sport, 
conditionnement physique ou activités de loisir de forte intensité? Exemple: 2 heures et 
45 minutes = 165 



17. Est-ce que vous pratiquez des sports, du conditionnement physique ou des activités 
de loisir d'intensité moyenne qui nécessitent une petite augmentation de la respiration ou 
de la fréquence cardiaque comme la marche rapide, le vélo de promenade ou la nage 
pendant au moins dix minutes d'affilée? 

A. OUI 
B. NON 

18. Habituellement, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité sportive, 
du conditionnement physique ou d'autres activités de loisirs d'intensité moyenne? 

A. 1 jour 
B. 2jours 
C. 3 jours 
D. 4 jours 
E. 5 jours 
F. 6 jours 
G. 7 jours 

19. Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minute consacrez-vous au sport, 
conditionnement physique ou activités de loisir d'intensité moyenne? Exemple: 1 heure 
et 15 minutes = 75 minutes 

20. Combien de temps en minute passez-vous en position assise ou couchée lors d'une 
journée habituelle? (Ne pas inclure la nuit de sommeil) Exemple: 4 heures et 20 minutes 
=260 

RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS 
Les prochaines questions ont pour but de vous décrire plus en détail. 

21. Comment percevez-vous votre santé physique générale aujourd'hui? 
A. Excellente 
B. Très bonne 
C. Bonne 
D. Passable 
E. Mauvaise 

22. Quel est votre niveau de bien-être à ce jour? 
A. Excellent 
B. Très bon 
C. Bon 
D. Passable 
E. Mauvais 



23. Quel est votre âge? 

24. Quel est votre sexe? 
A. Féminin 
B. Masculin 

25. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre activité 
professionnelle principale au cours des douze derniers mois? 

A. Travailleur (se) indépendant(e) 
B. Travailleur salarié - Temps plein 
C. Travailleur salarié - Temps partiel 
D. Étudiant(e) 
E. Retraité(e) 
F. Sans occupation 
G. Autres 

26. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre situation actuelle? 
A. Marié(e) ou conjoint(e) de fait avec enfantes) 
B. Marié(e) ou conjoint(e) de fait sans enfant 
C. Personne monoparentale 
D. Célibataire sans enfant 

27. Quel est votre plus haut niveau d'éducation complété à ce jour? 
A. Diplôme d'études secondaire (DES) 
B. Diplôme d'études professionnelles (DEP) 
C. Diplôme collégial (DEC, Technique) 
D. 1er cycle universitaire (Baccalauréat) 
E. 2e cycle universitaire (Maîtrise) 
F. 3e cycle universitaire (Doctorat) 


