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RÉSUMÉ 

La présente thèse, composée de quatre chapitres, vise à mieux comprendre les 
processus psychologiques permettant aux individus de maintenir l'équilibre entre la 
performance et le bien-être psychologique dans le domaine sportif. Ainsi, bien que 
l'atteinte de hauts niveaux de performance permette généralement de ressentir un 
niveau élevé de bien-être psychologique, il n'est pas rare de rencontrer des individus 
performants qui rapportent de faibles niveaux de bien-être psychologique malgré tout. 
À ce jour, la recherche s'est toutefois peu intéressée aux causes de ce profil 
asynchrone dans lequ~l la performance humaine élevée semble nuire à 1' atteinte du 
bien-être psychologique. Cette thèse a donc comme objectif de déterminer pourquoi 
certaines personnes réussissent, alors que d'autres échouent, dans leur tentative 
d'équilibrer leurs quêtes simultanées de succès et de bonheur. 

Le premier chapitre vise à présenter le cadre théorique dans lequel s'insère cette thèse 
afin de répondre à la problématique décrite ci-haut. Tout d'abord, le Modèle Dualiste 
de la Passion (V allerand, 2015; V allerand et al., 2003) offre un cadre prometteur pour 
mieux comprendre l'équilibre entre la performance et le bien-être psychologique. 
Dans ce modèle, deux formes de passion, harmonieuse (c.-à-d., une passion pour une 
activité qui demeure sous notre contrôle) et obsessive (c.-à-d., une passion pour une 
activité qui en vient à nous contrôler), sont associées positivement à la performance 
par l'intermédiaire de la pratique délibérée (Bonneville-Roussy, Lavigne, & 
Vallerand, 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008). Cependant, 
la passion harmonieuse est associée positivement au bien-être psychologique, alors 
que la passion obsessive y est généralement reliée négativement. Ceci s'explique par 
le fait que la passion harmonieuse et la passion obsessive sont respectivement 
associées à des processus adaptatifs et moins adaptatifs (voir V allerand, 2015). 

Ensuite, la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 
2000) propose que la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux 
d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence représente l'un des déterminants 
du fonctionnement optimal des individus. De nombreuses recherches ont offert un 
soutien empirique à cette proposition théorique en démontrant que la satisfaction de 
besoins psychologiques fondamentaux est associée positivement à divers indicateurs 
de bien-être psychologique, tels que l'affect positif et l'absence d'affect négatif 
(Gunnell, Crocker, Mack, Wilson, & Zumbo, 2014; Quested & Duda, 2010) ainsi que 
la satisfaction de vie (Tay & Diener, 2011), en plus d'être associée positivement à la 
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performance (Baard, Deci, & Ryan, 2004; Halvari, Ulstad, Bagoien, & Skjesol, 
2009). 

S'inscrivant dans la perspective du Modèle Dualiste de la Passion (Vallerand et al., 
2003) et de la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 
2000), la présente thèse a comme objectif général d'examiner le rôle de la satisfaction 
des besoins psychologiques fondamentaux d'autonomie, de compétence et 
d'appartenance sociale (Deci & Ryan, 2000) dans la relation entre la passion et le 
fonctionnement optimal des athlètes. Dans le cadre de cette thèse, le fonctionnement 
optimal est défini comme l'atteinte simultanée de niveaux élevés de performance et 
de bien-être psychologique. 

Le second chapitre de cette thèse est composé du premier article, qui avait comme 
objectif d'examiner le rôle médiateur des différences interindividuelles dans la 
satisfaction de besoins fondamentaux dans la relation entre la passion, le bien-être 
psychologique, la pratique délibérée et la performance. Pour ce faire, deux études ont 
été menées. Dans l'ensemble, les résultats de ces deux études révèlent que la 
satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux agit en tant que médiateur de 
la relation entre la passion harmonieuse, le bien-être psychologique, la pratique 
délibérée et la performance. Plus spécifiquement, les résultats de l'Étude 1 
démontrent que la passion harmonieuse est positivement associée à la satisfaction des 
besoins psychologiques, qui est à son tour positivement associée au bien-être 
psychologique, à la pratique délibérée ainsi qu'à la performance des athlètes, telle 
qu'évaluée par leur entraîneur. De plus, les résultats ont démontré que la satisfaction 
de besoin n'agit pas en tant que médiateur de la relation entre la passion obsessive, le 
bien-être psychologique, la pratique délibérée et la performance. Plutôt, la passion 
obsessive est directement et positivement reliée à la pratique délibérée, qui est 
subséquemment associée positivement à la performance. La passion obsessive est 
aussi reliée négativement au bien-être psychologique. Dans l'Étude 2, le rôle des buts 
d'accomplissement, variable médiatrice identifiée dans la relation entre la passion et 
la performance par les recherches antérieures (Bonneville-Roussy et al., 2011; 
V allerand et al., 2007; V allerand, Mageau, et al., 2008), a été examiné dans le modèle 
initialement proposé dans 1 'Étude 1. De plus, cette seconde étude avait comme 
objectif de tester l'influence de la passion, des buts d 'accomplissement, de la 
satisfaction des besoins et de la pratique délibérée sur la performance des athlètes à 
long terme. Ainsi, dans cette seconde étude, la performance des athlètes a été mesurée 
de manière objective sur une période de 15 ans (nombre de matchs de haut niveau 
joués en carrière). Les résultats de l'Étude 2 répliquent essentiellement les résultats de 
l'Étude 1, en plus d'apporter un appui supplémentaire à la recherche antérieure 
(Bonneville-Roussy et al., 2011; V allerand et al., 2007; V allerand, Mageau, et al. , 
2008) en démontrant le rôle médiateur des buts d' accomplissement dans la relation 
entre la passion et le fonctionnement optimal. En général, les résultats de ce premier 
article démontrent l ' importance de la passion harmonieuse et de la satisfaction de 
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besoins psychologiques fondamentaux dans le fonctionnement optimal des athlètes, 
autant à court qu'à long terme. Ces résultats démontrent aussi que, avec une passion 
obsessive, l'atteinte de la performance à court et à long terme se fait au détriment du 
bien-être psychologique des athlètes . En somme, les résultats de ce premier article 
apportent un appui supplémentaire aux recherches antérieures traitant de la passion et 
de la performance (Bonneville-Roussy et al., 2011; V allerand et al., 2007; V allerand, 
Mageau, et al., 2008), en plus de démontrer l'importance de la satisfaction des 
besoins psychologiques dans cette relation. De plus, l'Étude 2 est la première, autant 
que nous le sachions, à démontrer l'importance de facteurs psychologiques sur la 
performance sportive sur une période de 15 ans. 

Le deuxième article est présenté dans le troisième chapitre de cette thèse et aborde les 
relations entre les deux types de passion, la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale et le 
fonctionnement optimal d'athlètes dans une perspective intra-individuelle dans une 
étude longitudinale s'échelonnant sur trois ans . Dans l'ensemble, les résultats de cette 
étude sont cohérents avec les hypothèses initiales. Spécifiquement, les résultats 
démontrent que la passion harmonieuse est associée positivement à des 
augmentations d'affect positif et à des diminutions d'affects négatifs au fil du temps. 
De plus, la passion harmonieuse est associée positivement à une augmentation de la 
préparation des athlètes, telle qu'évaluée par leur entraineur. Quant à la passion 
obsessive, elle est aussi associée positivement à des augmentations de la qualité de la 
préparation des athlètes, en plus d'être associée à des augmentations d'affect négatif 
au fil du temps. Les variations intra-individuelles dans la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence 
ont aussi été étudiées. Les résultats démontrent que les augmentations d'autonomie, 
d'affiliation sociale et de compétence sont toutes associées positivement à des 
augmentations d'affect positif et de satisfaction chez les athlètes. Les résultats 
démontrent aussi que seules les augmentations d'autonomie sont associées à des 
diminutions d'affect négatif. De plus, les augmentations de compétence étaient 
positivement associées à des augmentations de la qualité de la préparation des 
athlètes et de leur performance. Finalement, les résultats ont démontré que les effets 
des augmentations de compétence sur les augmentations de performance étaient 
modérés par la passion obsessive. Plus spécifiquement, la relation positive entre la 
compétence et la performance devient négative quand les athlètes ont des niveaux 
élevés de passion obsessive. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque la passion obsessive 
est faible , alors que la compétence est positivement associée à la performance. 

Le quatrième et dernier chapitre de cette thèse a comme objectif de discuter de la 
contribution scientifique et pratique des deux articles présentés. Ce chapitre vise 
d'abord à aborder les implications théoriques et empiriques des diverses études 
composant cette thèse ainsi que des recherches futures qui en découlent. TI s'en suit 



Xll 

une discussion des limites reliées aux différentes études présentées. Finalement, une 
courte conclusion est présentée. 

Mots clés : passion; besoins psychologiques; performance; bien-être psychologique; 
sport. 



INTRODUCTION 

La ·présente thèse comprend quatre sections. Dans la première, on retrouve 

une description de la problématique ainsi que la présentation des principaux cadres 

théoriques autour desquels elle s'articule. À ce titre, l'accent est mis sur deux 

modèles théoriques importants, soit le Modèle Dualiste de la Passion (V allerand, 

2010, 2015; Vallerand et al., 2003) et la théorie des besoins psychologiques 

fondamentaux de la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985). D 'autres 

concepts centraux liés aux enjeux de cette thèse, soit la pratique délibérée (Ericsson 

& Charness, 1994), le bien-être psychologique et la performance des athlètes sont 

ensuite traités. S'en suit de la présentation des deux articles composant la présente 

thèse et de leurs objectifs principaux. Enfin, cette thèse se conclue par une discussion 

des implications théoriques et pratiques des résultats présentés ainsi que des limites et 

des possibilités de recherches futures qui en découlent. 

PROBLÉMATIQUE 

La recherche en psychologie sportive s'est grandement développée au cours 

des deux dernières décennies, en s'intéressant particulièrement à l'influence des 

divers facteurs motivationnels chez les athlètes. Cependant, très peu de recherches à 

ce jour se sont intéressées simultanément à la performance et au bien-être 

psychologique des athlètes. Ainsi, bien que l'atteinte d'objectifs leur permette 

généralement de ressentir un niveau élevé de bien-être psychologique, il n 'est pas rare 

de rencontrer des athlètes performants qui rapportent de faibles niveaux de bien-être 

psychologique malgré tout. À ce jour, la recherche s'est toutefois peu penchée sur les 

causes de ce profil asynchrone dans lequel la performance élevée semble nuire à 

1' atteinte du bien-être psychologique. 
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Les sports de compétition sont particulièrement susceptibles de créer un 

climat orienté vers la performance où le dépassement de soi et des autres est 

encouragé. Bien que ce type d'environnement puisse parfois être bénéfique à la 

performance des athlètes, il peut aussi s'avérer lourd en répercussions sur leur bien

être psychologique en raison des pressions induites par l'ensemble des acteurs 

impliqués dans le sport (entraineurs, parents, athlètes, etc.). Ainsi, bien que l'atteinte 

de la performance puisse être bénéfique pour le bien-être psychologique de cettains 

athlètes, d'autres échouent dans leur tentative d'équilibrer les quêtes simultanées du 

succès et du bonheur. Dans le cadre de la présente thèse, l'atteinte simultanée de 

niveaux élevés de performance et de bien-être psychologique est définie comme étant 

le fonctionnement optimal des athlètes. 

S' inscrivant dans une perspective eudémonique, le concept de fonctionnement 

optimal fait référence aux conditions permettant aux individus de s'épanouir et 

d'atteindre leur plein potentiel. De multiples auteurs ont tenté de définir ce construit 

de manière opérationnelle (p. ex.: Huppert, 2009; Ryff & Keyes, 1995; Seligman, 

2011; Vallerand, 2013). Les diverses conceptions du fonctionnement optimal 

proposées à ce jour ont en commun leur nature multidimensionnelle comprenant des 

composantes béhaviorales (p. ex., efforts déployés vers la réalisation d'objectifs, 

performance), cognitives (p. ex., évaluation positive des conditions de vie) et 

affectives (p. ex., présence d'émotions positives et absence d'émotions négatives). 

Plus spécifiquement, les dimensions associées au bien-être psychologique et à la 

performance des individus sont centrales à l 'ensemble de ces propositions théoriques. 

Dans le domaine sportif, par exemple, un athlète se doit de percevoir 

positivement les conditions dans lesquelles il/elle évolue (c.-à-d., être satisfait de sa 

vie comme individu ou comme athlète), d'éprouver des états affectifs agréables 

(p.ex. : vivre des émotions positives et peu d'émotions négatives), en plus d'émettre 

des comportements dirigés vers la réussite de ses objectifs (p.ex. : pratique délibérée, 
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efforts quotidiens, alimentation et préparation adéquate pour les pratiques et les 

compétitions, niveaux de performance élevés, etc.). Ces facettes de l'expérience des 

athlètes font partie intégrante du fonctionnement optimal dans le sport. Ainsi, les 

dimensions du bien-être psychologique et de la performance des athlètes représentent 

deux des éléments du fonctionnement optimal (p. ex., Vallerand, 2013) qui seront au 

cœur des études présentées dans le cadre de cette thèse. 

À cet égard, le Modèle Dualiste de la Passion (Vallerand et al., 2003) et la 

théorie des besoins psychologiques fondamentaux de la théorie de 

l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985) offrent un cadre prometteur afin de mieux 

comprendre les processus psychologiques impliqués dans le fonctionnement optimal 

des athlètes. Les prochaines sections comprennent ainsi les présentations des deux 

modèles théoriques mentionnés ci-haut en fonction de leur pertinence dans l'étude du 

fonctionnement optimal des athlètes. 

LE MODÈLE DUALISTE DE LA PASSION 

Les passions harmonieuse et obsessive 

Au cœur d'un important débat sur sa nature adaptative depuis l'Antiquité (voir 

V allerand, 2015, Chapitre 2, pour un résumé), le concept de passion n'a été l'objet 

d'une véritable approche empirique de la part des psychologues que tout récemment. 

À ce sujet, c'est sur la passion amoureuse qu'ont porté les premières recherches 

empiriques en psychologie (p. ex., Hatfield & Walster, 1978). Le concept de passion 

envers une activité ne reçut toutefois l'attention de chercheurs en psychologie qu'au 

début des années 2000, avec l'élaboration du Modèle Dualiste de la Passion envers 

une activité. Selon ce modèle, bien que les individus s'investissent dans diverses 

activités, seul un nombre restreint d'entre elles seront perçues comme suffisamment 

plaisantes et importantes pour qu'il soit po sible de s'y identifier. Au fil du temps, ces 

activités deviennent des activités passionnantes. Ainsi, le Modèle Dualiste de la 



4 

Passion définit la passion comme une vive inclination envers une activité qu'une 

personne aime, valorise et dans laquelle elle investit régulièrement temps et énergie. 

Ce modèle postule que la passion puisse être orientée envers une activité (p. ex. : le 

sport), un objet (p. ex. : une collection de cartes), une personne (p. ex. : un partenaire 

amoureux) ou une cause (p. ex. : la religion). La passion représente donc une 

puissante force motivationnelle. De plus, ce modèle propose que l'activité 

passionnante soit intériorisée dans 1 'identité de 1' individu la pratiquant puisqu'elle y 

occupe une place centrale (Amiot, Vallerand, & Blanchard, 2006; Vallerand et al., 

2003). Par exemple, un individu passionné par le soccer se définira, du moins en 

partie, comme un joueur de soccer. 

Le Modèle Dualiste de la Passion propose que cette intériorisation identitaire 

s'effectue par l'entremise de deux processus distincts menant à deux types de passion, 

soit la passion harmonieuse et la passion obsessive. Tout d'abord, la passion 

harmonieuse résulte d'un processus d'intériorisation de type autonome. Avec ce type 

d'intériorisation, 1' activité passionnante s' harmonfonise aux autres sphères de la vie 

du passionné. L'activité passionnante prend ainsi une place centrale, mais équilibrée 

dans l'identité de l' individu . De cette manière, l'activité passionnante n'est pas 

associée à aucun type de contingences, telles les contingences à l'estime de soi 

(Cracker, 2002; Lafrenière, Vallerand, & Sedikides, 2013; Mageau, Carpentier, & 

Vallerand, 2011). Avec une passion harmonieuse, l'individu est en mesure de choisir 

librement de s'engager ou non dans l'activité qu ' il aime, sans pressions ni 

contraintes. La passion harmonieuse est donc associée à un engagement flexible dans 

l'activité (Vallerand, 2008, 2010, 2012, 2015; Vallerand et al., 2003). 

Conséquemment, une personne étant dans l'incapacité de s'engager dans son activité 

passionnante aura de fortes chances de concentrer son attention et son énergie sur 

d'autres tâches prioritaires à effectuer (non reliées à l'activité passionnante). De plus , 

la passion harmonieuse permet aux individus de s'adapter sans ruminations relatives 

à l'activité passionnante. Avec la pa sion harmonieuse, l'individu demeure en 
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contrôle de son activité. ll est donc en mesure de décider quand s'engager ou non 

dans celle-ci. Un individu ayant une passion harmonieuse pourrait donc décider de 

mettre de côté son activité passionnante temporairement, ou même de l'abandonner 

définitivement, s'il en juge les conséquences négatives associées à sa pratique trop 

lourdes. 

Contrairement à la passion harmonieuse, la passion obsessive résulte d'une 

intériorisation contrôlée de l'activité dans l'identité de la personne. Ce type 

d'intériorisation survient dans un contexte où l'individu se doit de s'engager et de 

réussir dans son activité passionnante afin de satisfaire les contingences internes et/ou 

externes (p.ex. : estime de soi, renforcement d'autrui, récompenses extrinsèques, etc.) 

associées à la pratique de cette activité. Ce type d'engagement induit l'individu à 

s'engager dans son activité passionnante en raison des pressions internes et/ou 

externes qui y sont associées. L'individu ressent alors un besoin incontrôlable de 

pratiquer l'activité passionnante et n'a donc pas l'impression de s'engager dans son 

activité par choix. La passion obsessive occupe une place disproportionnée dans la 

vie de l'individu et peut induire des conflits entre 1' activité passionnante et les autres 

domaines de vie (Vallerand et al., 2003, Étude 1). La passion obsessive est par 

ailleurs caractérisée par une persistance rigide face à l'activité. Ainsi, 

indépendamment de l'importance des conséquences négatives associées à la pratique 

de l'activité (p.ex. : problèmes familiaux ou liés au travail, culpabilité, frustration, 

etc.), un passionné obsessif continuera d'y investir temps et énergie, et ce, même au 

détriment de son propre bien-être ou de celui de son entourage. Ce type de passion est 

par le fait même lié à des conséquences affectives, cognitives et comportementales de 

moindre qualité, comparativement à la passion harmonieuse (Curran, Hill, Appleton, 

Vallerand, & Standage, 2015; Vallerand, 2015). 

La conception dualiste de la passion a reçu l'appui de multiples études 

empiriques à ce jour. ·Ainsi, nombre d'analyses factorielles exploratoires et 
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confirmatoires ayant utilisé l'Échelle de passion supportent l'existence de deux 

construits correspondant à la passion harmonieuse et la passion obsessive (voir 

Vallerand, 2015, Chapitre 4 pour une recension). De plus, les hypothèses de ce 

modèle sont appuyées par de nombreuses études effectuées dans divers contextes, 

notamment dans le domaine académique (Verner-Filion & Vallerand, 2016), du sport 

(Arniot et al., 2006; Vallerand, Mageau, et al., 2008; Verner-Filion et al., 2014; 

Verner-Filion, Lafrenière, & Vallerand, 2012), de la danse (Rip, Fortin, & Vallerand, 

2006), du travail (Carbonneau, Vallerand, Fernet, & Guay, 2008; Fernet, Lavigne, 

Vallerand, & Austin, 2014; Vallerand & Houlfort, 2003), ainsi que dans la pratique 

de diverses activités récréatives telles la lecture ou la musique (Bonneville-Roussy et 

al., 2011; Bonneville-Roussy, Vallerand, & Bouffard, 2013). Marsh et ses collègues 

(2013) ont par ailleurs récemment démontré la fiabilité et la validité de l'échelle ainsi 

que son invariance en fonction des différentes langues (c.-à-d., français et anglais), du 

sexe et du groupe d'âge des participants, ainsi qu'en fonction d'une variété de types 

d'activités. 

Dans l'ensemble, la passion harmonieuse semble contribuer positivement au 

fonctionnement optimal alors que la passion obsessive semble y nuire (Curran et al., 

2015; Vallerand, 2015). Ainsi, la passion, et notamment la passion harmonieuse, 

représente une variable des plus importantes à étudier dans le cadre théorique de la 

psychologie spmtive (Vallerand, 2012; Vallerand, Verner-Filion, & Paquet, 2014; 

Verner-Filion & Vallerand, 2014) et de la psychologie positive (Vallerand, Gousse

Lessard, & Verner-Filion, 2011; V allerand & Verner-Filion, 2013). Pour les besoins 

de la présente thèse, une revue des principales recherches portant sur la passion dans 

le domaine du sport et de l'exercice sera présentée dans la prochaine section. 

La passion dans le domaine du sport et de l'exercice 

Dans le cadre des recherches initiales portant sur le concept de passion 

(Vallerand et al., 2003), des étudiants universitaires devaient compléter l'Échelle de 
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passion en fonction d'une activité qu'ils aimaient, valorisaient et dans laquelle ils 

investissaient temps et énergie sur une base régulière (c.-à-d., la définition de la 

passion). Libres de leur choix d'activité, plus de 60 % des participants ont identifié 

une activité passionnante reliée au sport ou à l'exercice physique, ce qui démontre 

déjà à quel point le concept de passion est pertinent au domaine du sport et de 

l'exercice physique. Depuis, de nombreuses recherches empiriques ont appliqué le 

Modèle Dualiste de la Passion à une panoplie d'individus impliqués dans le domaine 

du sport, comme les athlètes (p. ex.: Amiot et al., 2006; Vallerand et al ., 2006; 

Verner-Filion et al., 2014), les entraineurs (p. ex.: Jowett, Lafrenière, & Vallerand, 

2012; Lafrenière, Jowett, V allerand, & Carbonneau, 2011; Lafrenière, Jowett, 

Vallerand, Donahue, & Lorimer, 2008), arbitres (p. ex.: Philippe, Vallerand, 

Andrianarisoa, & Brunei, 2009) et même les partisans (p. ex.: Vallerand, Ntoumanis, 

et al., 2008; Verner-Filion et al., 2012). Dans l'ensemble, les résultats de ces 

recherches démontrent que la passion harmonieuse est associée à des conséquences 

plus adaptatives que la passion obsessive, autant aux niveaux comp01temental, 

affectif que cognitif. Bref, la passion harmonieuse est généralement positivement 

reliée au fonctionnement optimal des sportifs, alors que la passion obsessive n'y est 

reliée que partiellement (voir Vallerand, 2012 pour une recension récente de la 

passion en contexte sportif). 

Passion et performance 

La pratique délibérée représente une composante essentielle de la performance 

de haut niveau, en sport comme dans d'autres sphères d'accomplissement. Définie 

comme étant une activité exigeant le déploiement d' effort et ayant comme objectif le 

développement d'aptitudes et d'habiletés, la pratique délibérée amène la personne à 

s'engager dans la pratique de l'activité pendant plusieurs années en cherchant 

constamment l'amélioration de la performance (Ericsson & Charness, 1994; Starkes 

& Ericsson, 2003). En tant que force motivationnelle importante, la passion 
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représente l'un des déterminants de la pratique délibérée en fournissant l'énergie 

nécessaire pour s'investir dans un tel type de pratique. En effet, un athlète se doit 

d'être passionné pour avoir la détermination nécessaire pour fournir un effort intense 

pendant de longues périodes afin d'atteindre l'excellence (Vallerand, Mageau, et aL, 

2008). Dans le but de comprendre comment la passion peut être associée à la 

performance par l'intermédiaire de la pratique délibérée, Vallerand et ses 

collaborateurs (2008, Étude 1) ont réalisé une étude avec des joueurs de basketball. 

En premier lieu, les résultats de cette étude ont démontré que les deux types de 

passion étaient significativement associés à la pratique délibérée, qui était à son tour 

associée à la performance objective telle que rapportée par les entraineurs. 

Des études subséquentes ont démontré le rôle médiateur des buts 

d'accomplissement (Elliot, 1997) dans la relation entre les différents types de passion 

et la pratique délibérée. La théorie des buts d'accomplissement postule l 'existence 

d'au moins trois types de buts d'accomplissement, soit les buts de performance

approche (orientés vers l 'atteinte de compétences normatives) , les buts de 

performance-évitement (orientés vers 1' évitement de 1' incompétence relative aux 

autres), ainsi que les buts de maitrise (orientés vers la maitrise et l'apprentissage de 

certaines tâches). Ainsi, ces études ont démontré que les buts de maitrise sont 

associés aux deux formes de passion (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et 

al., 2007, Étude 2; Vallerand, Mageau, et al., 2008, Étude 2). En retour, les buts de 

maitrise représentent le seul type de buts associé à la pratique délibérée. Toutefois, la 

passion obsessive était également associée aux buts de performance-approche et de 

performance-évitement. De plus, les buts de performance-évitement étaient liés 

négativement à la performance. Ces résultats soulignent l'importante implication de 

l'égo dans la poursuite d'objectifs lorsqu 'elle émane de la passion obsessive, ce qui 

peut éventuellement nuire autant à la performance qu'au bien-être psychologique. 
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Les études mentionnées précédemment ont démontré qu'en plus de la pratique 

délibérée et de la performance, les deux formes de passion sont associées au bien-être 

psychologique de manière différentielle. Toutefois, seule la passion harmonieuse est 

associée positivement au bien-être psychologique, alors que la passion obsessive y est 

reliée négativement (ou non reliée). Les résultats de ces études démontrent donc le 

rôle doublement adaptatif de la passion harmonieuse, qui contribue pleinement au 

fonctionnement optimal en étant simultanément associée à l'atteinte de hauts niveaux 

de performance et de bien-être psychologique. Quant à la passion obsessive, elle ne 

contribue qu'à la performance et donc seulement partiellement au fonctionnement 

optimal des athlètes. 

Passion et bien-être psychologique 

Puisque les activités passionnantes sont fortement valorisées par ceux qui les 

pratiquent, les notions de passion et de bien-être psychologique ont toujours été des 

construits étroitement liés. Bien qu'il soit normal que la pratique de l'activité 

passionnante génère des émotions, les deux formes de passion sont toutefois liées de 

façon bien différente au bien-être psychologique. D'un côté, la passion harmonieuse 

favorise l'engagement dans la pratique d' une activité de manière autonome et 

volontaire dans une activité. Conséquemment, la passion harmonieuse amène les 

individus à s'engager dans leur activité d' une manière permettant l'expérience d'états 

de pleine conscience (Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Hodgins & Knee, 2002) et 

donc de ressentir des niveaux élevés de bien-être psychologique (St-Louis, Verner

Filion, Bergeron, & Vallerand, sous presse). De plus, puisqu 'elle n'est pas en conflit 

avec les autres sphères de la vie des individus, la passion harmonieuse permet de 

maximiser la durée des émotions positives vécues, en plus d'éliminer les émotions 

néfastes vécues après la pratique de l'activité. À l'opposé, la pa sion obsessive amène 

l'individu à s'engager dans la pratique de son activité de manière défensive et 

appréhensive, ce qui le prive de vivre pleinement les émotions positives associées à la 
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pratique d'une activité passionnante et peut même l'amener à vivre des émotions 

négatives. 

Ces hypothèses ont été soutenues par plusieurs études. Ainsi, les résultats de 

corrélations partielles (en contrôlant l'influence de la passion obsessive) ont démontré 

que la passion harmonieuse est liée positivement aux émotions positives ainsi qu'à 

l'absence d' émotions négatives. La passion harmonieuse prévient aussi l ' expérience 

d'émotions négatives lorsqu 'une personne est privée de pratiquer son activité 

(Philippe, Vallerand, Houlfort, Lavigne, & Donahue, 2010; Vallerand et al., 2003, 

Étude 1; Vallerand et al., 2006, Études 2 et 3). Inversement, la passion obsessive (en 

contrôlant l' influence de la passion harmonieuse) est associée positivement aux 

émotions négatives et n 'est pas ou peu associée significativement aux émotions 

positives (voir Curran et al., 2015, pour une méta-analyse). 

Puisque les activités passionnantes font partie intégrante de l'identité des 

individus, elles ont aussi une influence sur leur vie en général. Par exemple, les 

résultats d'une étude longitudinale auprès de joueurs de football ont démontré que, au 

fil d' une saison complète de compétition, la passion harmonieuse était associée à une 

augmentation d'émotions positives dans la vie des athlètes, alors que la passion 

obsessive était associée à un accroissement d'émotions négatives (Vallerand et al., 

2003, Étude 2). Conséquemment, la passion influence d 'autres variables liées au 

bien-être psychologique, telles que la satisfaction de vie. Deux études effectuées 

auprès de joueurs de waterpolo et de nage synchronisée (V allerand et al., 2008, Étude 

2) et de joueurs de joueurs de basketball (Vallerand et al., 2006, Étude 2) ont 

démontré que la passion harmonieuse était associée positivement à la satisfaction de 

vie des atWètes, alors que la passion obsessive n'y était pas reliée. 

Dans l 'ensemble, la documentation scientifique démontre qu'être passionné 

pour une activité que l 'on aime n'est donc pas suffisant pour maintenir un haut niveau 

----------------- -- -
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d'ajustement psychologique. Pour y arriver, il faut que cette passion soit harmonieuse 

(Philippe, V allerand, & Lavigne, 2009). 

LA SATISFACTION DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES FONDAMENTAUX 

La théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 

2000) propose que la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux 

représente l'un des déterminants du fonctionnement optimal des individus. Plus 

précisément, cette théorie postule que ces trois besoins psychologiques fondamentaux 

sont ceux d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence. L 'autonomie fait 

référence à la perception qu 'ont les individus d'être le moteur de leur propre action, 

de prendre des décisions de façon volontaire et en congruence avec leurs propres 

valeurs (DeCharms, 1968; Deci & Ryan, 1985). L 'affiliation sociale se réfère au 

sentiment d'être lié à des personnes significatives et d'avoir un sentiment 

d' appartenance à leur égard (Baumeister & Leary, 1995). Finalement, la compétence 

renvoie à la perception d'avoir la capacité d' interagir efficacement avec 

l' environnement (White, 1959). 

Dans le cadre de la théorie de 1' autodétermination, ces trois besoins sont 

considérés comme étant les nutriments essentiels à l'épanouissement, au 

développement, à la croissance psychologique et à 1' intégrité. La satisfaction des trois 

besoins psychologiques fondamentaux est donc déterminante du fonctionnement 

optimal des individus. De plus, il est postulé que ces trois besoins sont présents chez 

tous les êtres humains et qu'ils ont une influence dans toutes les cultures (Deci et al., 

2001; Ryan et al., 1999), tous les stades de développement (Ryan & La Guardia, 

2000) et tous les domaines d'activité (Baard et al., 2004). Ainsi, de nombreuses 

recherches ont démontré le rôle adaptatif de la satisfaction des besoins 

psychologiques chez les athlètes (p. ex: Adie, Duda, & Ntoumanis, 2008, 2012; 

Gagné, Ryan, & Bargmann, 2003), soit la population ciblée par la présente thèse. 
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Un grand nombre d'études ont traité du lien entre la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux et le bien-être psychologique, apportant ainsi un appui 

important à la proposition stipulant que la satisfaction des besoins est essentielle au 

fonctionnement optimal, d'un point de vue psychologique (Deci & Ryan, 2000). De 

plus, la théorie de 1' autodétermination propose que la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux influence le fonctionnement optimal, autant au niveau 

des différences interindividuelles qu'intra-individuelles. À ce jour cependant, 

plusieurs études ont été consacrées aux effets des différences interindividuelles quant 

à la satisfaction des besoins (p. ex .: Adie et al., 2008; Baard et al., 2004; Houlfort et 

al., 2015; Reinboth & Duda, 2006; Vansteenkiste & Ryan, 2013). Ces études ont 

démontré que les athlètes dont les besoins psychologiques fondamentaux sont 

davantage satisfaits par rapport aux autres rapportent des niveaux plus élevés de bien

être psychologique, plus spécifiquement sous la forme de niveaux plus élevés d'affect 

positif et de niveaux plus faibles d'affect négatif (Gunnell et al., 2014; Quested & 

Duda, 2010) et des niveaux plus élevés de satisfaction de vie (Tay & Diener, 2011). 

La satisfaction des besoins a aussi été associée à des différences interindividuelles au 

niveau de variables compmtementales associées au fonctionnement optimal, telles 

que la performance (Baard et al., 2004; Halvari et al., 2009). 

D 'autres études, plus rares cependant, démontrent que la satisfaction des 

besoins psychologiques fondamentaux joue aussi un rôle sur le plan intra-individuel 

(Gagné et al., 2003; Reis, Gable, & Ryan, 2000). Plus spécifiquement, les résultats de 

ces études démontrent que plus un individu indique vivre de la satisfaction de ses 

besoins psychologiques, par rapport à son niveau de base, plus les niveaux de bien

être psychologique rapporté sont aussi élevés. Une des premières études sur le sujet a 

été effectuée par Reis et ses collègues (2000), qui ont démontré que les individus 

rapportaient vivre des niveaux plus élevés de bien-être psychologique les jours où ils 

rapportaient aussi des niveaux plus élevés d'autonomie et de compétence. Plus 

récemment, ces résultats similaires ont été obtenus auprès de jeunes enfants et 
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d'adolescents nord-américains (Véronneau, Koestner, & Abela, 2005), démontrant 

ainsi l'importance de la satisfaction des besoins pour tous les groupes d'âge, incluant 

les enfants et adolescents. Dans le domaine du sport, Gagné, Ryan et Bargmann 

(2003) ont été les premiers à s'intéresser à cette problématique. À l'aide d'une 

méthodologie de type «journal de bord» auprès d'une population de gymnastes, ces 

chercheurs ont démontré que des augmentations au niveau de la satisfaction des 

besoins psychologiques étaient associées à des augmentations au niveau du bien-être 

psychologique. Des résultats similaires ont été obtenus auprès de jeunes joueurs de 

soccer (Adie et al., 2012), de danseurs (Quested, Duda, Ntoumanis, & Maxwell, 

2013), ainsi que d'athlètes pratiquant divers autres sports (Reinboth & Duda, 2006; 

Stenling, Lindwall, & Hassmén, 2015). À ce jour, les recherches consacrées à l'étude 

des effets des différences intra-individuelles ont porté sur un seul aspect du 

fonctionnement optimal des athlètes, soit leur bien-être psychologique. TI semble 

qu'une seule étude publiée ait traité du rôle des variations intra-individuelles dans la 

satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux sur des variables associées à la 

performance des athlètes, 1' autre aspect du fonctionnement optimal tel que défini 

dans le cadre de la présente thèse. 

À cet effet, Sbeldon et ses collègues (2013) ont réalisé une étude auprès de 

joueurs de basketball récréatifs pour vérifier si les variations intra-individuelles dans 

la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux étaient associées à la 

performance. Dans le cadre de cette étude, la performance était mesurée en fonction 

de la quantité de tirs effectués et du pourcentage de tirs réussis au cours de matchs. 

Bien qu ' ils aient démontré que les différences interindividuelles dans la satisfaction 

des besoins sont positivement associées à la performance, ces chercheurs n'ont trouvé 

aucun résultat significatif en ce qui a trait aux effets des variations intra-individuelles 

au niveau de la satisfaction des besoins sur la performance. Toutefois, cette étude 

s'intéressait seulement à des joueur de niveau récréatif et n'utilisait qu'un indicateur 

partiel de la performance ( c.-à-d., la quantité de tirs et le pourcentage tirs réussis). 
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Bien gu' intéressante, 1' opérationnalisation de la performance telle gu' effectuée par 

Sheldon et ses collègues (2013) est réductrice. Particulièrement dans le contexte des 

sports d'équipe compétitifs, la performance comporte de multiples aspects (c.-à-d., 

technique, tactique, physique et mental) qui doivent être pris en considération afin de 

mieux cerner la performance sportive (Hughes & Bartlett, 2002; Morris, 2000). 

Conséquemment, l'un des objectifs de la présente thèse est de traiter des 

problématiques liées à l'étude de la performance sportive à l'aide d'indicateurs variés 

mesurant la performance globale (et pour une tâche spécifique, comme dans l'étude 

de Sheldon et ses collègues) des athlètes. De plus, aucune recherche à ce jour ne s'est 

encore intéressée à l' influence des variations intra-individuelles dans la satisfaction 

des besoins psychologiques fondamentaux sur la performance sportive en utilisant 

une mesure de performance comprenant l'ensembk des aspects mentionnés ci-haut. 

En somme, l'étude des différences interindividuelles et intra-individuelles au 

niveau de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux offre un soutien 

important à la théorie de l' autodétermination. Dans l'ensemble, la théorie de 

l'autodétermination propose que la satisfaction des besoins importe, tout autant pour 

expliquer pourquoi certains individus vivent davantage de conséquences positives 

que d'autres (c.-à-d., différences interindividuelles) que pour mieux comprendre 

pourquoi les individus vivent davantage de conséquences positives à un moment 

plutôt qu'à un autre, par rapport à leur propre niveau de base (c.-à-d., différences 

intra-individuelles). Ainsi, la présente thèse s'intéresse à ces deux niveaux d'analyse 

de la satisfaction des besoins chez les athlètes : 1' Article 1 traite du rôle de la passion 

et des différences interindividuelles sur la satisfaction des besoins psychologiques 

fondamentaux sur le fonctionnement optimal, tandis que l'Article 2 se consacre au 

rôle de la passion et des différences intra-individuelles dans la satisfaction des 

besoins psychologiques d'athlètes sur le fonctionnement optimal au cour d' une 

période de trois ans. 
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Passion et satisfaction des besoins 

Les recherches antérieures ont démontré que certaines variables jouent un rôle 

clé afin de déterminer si les individus arrivent ou non à satisfaire leurs besoins 

psychologiques fondamentaux. La passion envers une activité, telle que le sport, 

constitue l'une de ces variables (Deci & Ryan, 2000; Vallerand, 2015). En effet, les 

athlètes passionnés s'engagent dans la pratique de leur sp01t de manière autonome, 

puisque l'activité occupe une place importante dans leur identité. De p~us, en se 

consacrant régulièrement à leur sport, ces athlètes développent des aptitudes 

particulières, ce qui leur permet de ressentir un niveau de compétence élevé. 

Finalement, le sport offre aux athlètes des occasions de développer un sentiment 

d'affiliation sociale grâce aux relations entretenues avec leurs coéquipiers ou leurs 

entraîneurs. 

Conséquemment, il existe plusieurs possibilités pour les athlètes passionnés de 

satisfaire leurs besoins psychologiques fondamentaux , particulièrement lorsque leur 

passion est harmonieuse. Grâce à l'intériorisation autonome de l'activité dans 

l'identité, l 'implication dans le sport reflète les valeurs qui sont au cœur de l'individu 

ayant une passion harmonieuse pour le sport. Ainsi, les athlètes ayant une passion 

harmonieuse ont davantage d'opportunités de se percevoir comme étant impliqués 

dans leur sport de manière volontaire, sans pressions externes (V allerand et al., 2003), 

de se sentir compétents (Vallerand, Mageau, et al., 2008), en plus d'avoir des 

relations interindividuelles significatives et satisfaisantes (Philippe et al., 2010). De 

récentes recherches ont fait la démonstration de ces hypothèses dans le domaine du 

sport et de l'exercice physique (Akehurst & Oliver, 2014; Curran, Appleton, Hill, & 

Hall , 2013; Parastatidou, Doganis, Theodorakis, & Vlachopoulos, 2012), ainsi que 

dans d'autres domaines de vie (Houlfort et al., 2015; Przybylski, Weinstein, Ryan, & 

Rigby, 2009) . 
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La relation entre la passion obsessive et la satisfaction des besoins semble 

toutefois beaucoup plus ambigüe (Curran et al., 2015). Le Modèle Dualiste de la 

Passion propose que les activités passionnantes soient fondamentalement importantes 

pour les individus. Ainsi, la passion obsessive peut amener les athlètes à s'investir 

intensément dans la pratique de leur sport et, conséquemment, de vivre des 

sentiments d'autonomie, de gagner de l'expertise et des connaissances et de 

développer des relations significatives dans leur pratique sportive. Cependant, la 

passion obsessive provient d' une intériorisation contrôlée de l'activité dans l'identité 

et donc, de pressions intra et/ou interpersonnelles essentielles à l'atteinte ou au 

maintien de contingences reliées à l'activité, telles que l'estime de soi ou l'obtention 

de récompenses (Mageau et al., 2011). Conséquemment, la passion obsessive chez les 

athlètes risque de causer des sentiments d'obligation à s'engager dans la pratique de 

leur sport, d ' insécurité par rapport à leur compétence, en plus de mener à des 

problèmes de relations interpersonnelles. Les recherches effectuées à ce jour 

démontrent ainsi un portrait équivoque des relations entre la passion obsessive et la 

satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux, étant parfois positives 

(Akehurst & Oliver, 2014; Lalande et al., sous presse; Parastatidou et al., 2012), 

parfois négatives (Houlfort et al., 2015; Przybylski et al., 2009), ou même non 

significatives (Curran et al., 2013). 

Les relations entre la passion et la satisfaction des besoins psychologiques 

fondamentaux sont d'un grand intérêt pour une meilleure compréhension du 

fonctionnement optimal. En lien avec les travaux de Vallerand et ses collègues (2007; 

2008; Bonneville-Roussy et al., 2011) qui ont démontré l'existence de deux routes 

distinctes menant à la pedormance, il est donc proposé que la relation différentielle 

entretenue par chacun des deux types de passion avec la satisfaction de besoins 

psychologiques fondamentaux permette de mieux comprendre les distinctions entre la 

route émanant de la passion harmonieuse de celle provenant de la passion obsessive. 

Les deux articles composant la présente thèse approfondissent cette problématique en 
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traitant du rôle de la passion et des différences interindividuelles (Article 1) et intra

individuelles (Article 2) dans la satisfaction des besoins sur le bien-être 

psychologique et la performance des athlètes, deux indicateurs clés du 

fonctionnement optimal. 

PRÉSENT A TION DES DEUX ARTICLES 

L'objectif général de la présente thèse est d'examiner l'influence des deux 

types de passion envers le sport - telle que conceptualisée par le Modèle Dualiste de 

la Passion (V allerand et al., 2003) - et de la satisfaction des besoins psychologiques 

fondamentaux d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence (Deci & Ryan, 

2000) au niveau des différences interindividuelles (Article 1) ainsi qu ' intra

individuelles (Article 2) sur le fonctionnement optimal des athlètes. 

Le premier article de cette thèse présente les résultats de deux études. La 

première étude a comme objectif d' examiner, à l'aide d'un devis corrélationnel, le 

rôle médiateur de la satisfaction des besoins psychologiques dans les « deux routes » 

vers la performance, telles que définies par Vallerand et ses collègues (2007; 2008; 

Bonneville-Roussy et al., 2011). Ainsi, il est proposé que la passion harmonieuse, et 

non la passion obsessive, soit positivement reliée à la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux . Conséquemment, il est attendu que la satisfaction des 

besoins soit positivement associée à la satisfaction de vie et la pratique délibérée des 

athlètes. Quant à la passion obsessive, il est attendu qu'elle soit directement associée 

à la pratique délibérée, en plus d'être négativement reliée au bien-être psychologique. 

Finalement, il est aussi attendu que la pratique délibérée soit associée positivement à 

la performance à court terme, telle qu ' évaluée par les entraîneurs des athlètes. 

La seconde étude du premier article a deux objectifs principaux. 

Premièrement, elle vise à reproduire les résultats de l 'Étude 1 à long terme . des 

athlètes en utilisant un nouvel indicateur de performance (c.-à-d., le nombre de 
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matchs joués dans diverses ligues compétitives - incluant la Ligue Nationale de 

Hockey- par des joueurs de hockey sur une période de 15 ans). Deuxièmement, cette 

seconde étude vise à incorporer les buts d'accomplissement (Elliot & Church, 1997) 

dans le modèle initialement proposé à l'Étude 1. Les buts d'accomplissement 

représentent des variables médiatrices clés identifiées par les recherches antérieures 

traitant des relations entre la passion et la performance (Bonneville-Roussy et al., 

2011; V allerand et al., 2007; V allerand, Mageau, et al., 2008). Plus spécifiquement, il 

est attendu que les buts d'accomplissement agissent en tant que médiateur dans la 

relation entre la passion et la satisfaction des besoins, la satisfaction de vie, la 

pratique délibérée et la performance. 

Le deuxième article de cette thèse aborde les relations entre les deux types de 

passion et les variations intra-individuelles sur le plan de la satisfaction des trois 

besoins psychologiques fondamentaux (c.-à-d., autonomie, affiliation sociale et 

compétence) sur le fonctionnement optimal des athlètes en utilisant un devis 

longitudinal à mesure répétée au fil de trois saisons compétitives. Ainsi, cet article 

comporte trois objectifs distincts. Le premier est d'examiner l'influence des deux 

types de passion sur les variations intra-individuelles au niveau du fonctionnement 

optimal des athlètes en termes de bien-être psychologique et de performance. ll est 

donc proposé que la passion harmonieuse et la passion obsessive soient 

respectivement positivement et négativement associées au bien-être psychologique 

des athlètes, en plus d'être toutes deux positivement associées à la pratique délibérée. 

Aucun lien direct n'était attendu entre les deux types de passion et la performance 

(Bonneville-Roussy et al. , 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 

2008). Le second objectif de cet article consiste à examiner l'influence des variations 

intra-individuelles au niveau de la satisfaction des trois besoins psychologiques 

fondamentaux sur le fonctionnement optimal des athlètes. Plus spécifiquement, il est 

attendu que la satisfaction de chacun des trois besoins psychologiques fondamentaux 

soit positivement associée au bien-être psychologique des athlètes. De plus, il est 
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attendu que seule la compétence soit associée à un nouveau prédicteur de la 

performance, c'est-à-dire la qualité de la préparation des athlètes, en plus d'être 

positivement associée à la performance des athlètes, telle qu'évaluée par leur 

entraineur. Enfin, le troisième et dernier objectif de cet article cherche à examiner les 

effets de modération de la passion dans la relation entre les variations intra

individuelles dans la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux et de 

fonctionnement optimal des athlètes . Plus spécifiquement, les études antérieures 

démontrent que la passion obsessive est reliée à des niveaux plus élevés de 

performance lorsque l'estime de soi ou l'identité de l'individu sont menacées 

(Bélanger, Lafrenière, Vallerand, & Kruglanski, 2013a; Omorede, Thorgren, & 

Wincent, 2013). Conséquemment, il est attendu que la relation positive entre la 

compétence et la performance devienne négative quand les athlètes ont des niveaux 

élevés de passion obsessive. De plus, il est attendu que l'inverse se produise lorsque 

la passion obsessive est faible, alors que la compétence sera positivement associée à 

la performance. 
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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS DE L'ARTICLE 1 

Les résultats des recherches antérieures démontrent que la passion envers une activité 
(Vallerand et al., 2003) représente un déterminant important de la performance des 
individus dans divers domaines, tels que le sport, la musique et les études 
(Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 
2008). Ces recherches démontrent que les deux types de passion servent à fournir 
l'énergie nécessaire afin que les individus investissent temps et effort dans la pratique 
délibérée (Ericsson & Charness, 1994) de leur activité. Ces investissements 
importants en temps et en efforts mènent conséquemment à des niveaux de 
performance élevés. Cependant, les travaux de Vallerand et ses collègues (2007; 
2008) démontrent l'existence de deux routes distinctes menant à la performance. La 
première route émane de la passion harmonieuse et permet aux individus d'atteindre 
simultanément des niveaux élevés de bien-être psychologique et de performance. La 
seconde route, émanant de la passion obsessive, mène aussi à des niveaux élevés de 
performance, cette fois au détriment du bien-être psychologique. Cette différence 
pourrait s'expliquer par la relation différentielle qu'entretiennent les deux types de 
passion avec une autre variable motivationnelle importante, soit la satisfaction de 
besoins psychologiques fondamentaux (Deci & Ryan, 2000). En effet, la passion 
harmonieuse est positivement reliée à la satisfaction de besoins psychologiques 
fondamentaux (Akehurst & Oliver, 2014; Curran et al ., 2013; Houlfort et al., 2015; 
Parastatidou et al., 2012; Przybylski et al., 2009). Toutefois, ces études démontrent 
également que la passion obsessive entretient une relation parfois positive (Akehurst 
& Oliver, 2014; Lalande et al ., sous presse; Parastatidou et al., 2012), non 
significative (Curran et al., 2013), ou même négative (Houlfort et al., 2015; 
Przybylski et al., 2009) avec la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux. Ainsi, l'objectif général de ce premier article est d'examiner le rôle 
médiateur de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux (Deci & Ryan, 
2000) dans les relations qu'entretiennent les deux types de passion envers le sport (c.
à-d., les passions harmonieuse et obsessive) avec divers indicateurs de 
fonctionnement optimal, c'est-à-dire le bien-être psychologique, la pratique délibérée 
et la performance des athlètes. 

Deux études empiriques ont été réalisées. La premiêre étude fait l'utilisation d'un 
devis corrélationnel et transversal pour examiner le rôle médiateur de la satisfaction 
des besoins psychologiques fondamentaux dans la relation entre les deux types de 
passion et le bien-être psychologique, la pratique délibérée et la performance de 
joueurs de soccer à court terme (c.-à-d., dans le cadre d'un tournoi). La seconde étude 
a deux objectifs principaux. Tout d'abord, l'Étude 2 vise à intégrer les buts 
d'accomplissement au modèle initial. Cet ajout s'insère dans la lignée d'études 
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antérieures démontrant le rôle médiateur des buts d'accomplissement dans la relation 
entre la passion, le bien-être psychologique, la pratique délibérée et la performance 
(Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 
2008). Le second objectif de l'Étude 2 est de tester l'influence des variables 
incorporées au modèle sur la performance des athlètes à long terme (c.-à-d., sur une 
période à long terme pouvant aller jusqu'à 15 ans, soit l'équivalent d'une carrière 
sportive au complet) . 

L'Étude 1 a comme objectif d'examiner, à l'aide d'un devis corrélationnel, le rôle 
médiateur de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux dans la 
relation entre la passion et le bien-être psychologique, la pratique délibérée et la 
performance. Tout d'abord, il est proposé que la passion harmonieuse sera 
positivement associée à la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux. 
Compte tenu des résultats ambigus obtenus par les études antérieures et par une 
récente méta-analyse (Curran et al., 2015), il est attendu que la passion obsessive ne 
sera pas significativement associée à la satisfaction des besoins. Il est aussi attendu 
que la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux sera positivement 
associée au bien-être psychologique ainsi qu'à la pratique délibérée. En ce qui a trait 
aux effets de médiation, il est attendu que la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux agira en tant que variable médiatrice dans les relations positives 
existant entre la passion harmonieuse et le bien-être psychologique, la pratique 
délibérée et la performance. Au contraire, il est proposé que la satisfaction des 
besoins psychologiques fondamentaux ne jouera pas le rôle de variable médiatrice 
dans la relation entre la passion obsessive et les conséquences mentionnées 
précédemment. Il est plutôt attendu que la passion obsessive sera directement et 
positivement associée à la pratique délibérée, qui quant à elle, sera reliée 
positivement à la performance. Finalement, il est attendu que la passion obsessive 
sera négativement et directement reliée au bien-être psychologique. 

Les patticipants de cette étude sont 172 joueurs de soccer compétitif. Ces participants 
ont rempli un questionnaire contenant des échelles mesurant: (1) la passion envers le 
sport (Marsh et al., 2013; Vallerand et al., 2003), (2) la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux (Deci & Ryan, 2000), (3) les heures de pratique 
délibérée sur une base hebdomadaire (Kl·ampe & Ericsson, 1996) et ( 4) la satisfaction 
de vie (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). De plus, (5) la performance des 
athlètes a été rapportée par leur entraîneur. 

Les résultats d'une analyse acheminatoire montrent que la passion hru·monieuse est 
positivement reliée à la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux (/J = 
.51, p = .000), alors que la passion obsessive n'y est pas reliée. De plus, la passion 
harmonieuse est positivement reliée au bien-être psychologique (/J = .42, p = .000), 
alors que la passion obsessive y est reliée négativement, et de manière marginalement 
significative (/J = -.16, p = .052). La passion obsessive est toutefois reliée directement 
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et positivement à la pratique délibérée (/J = .27, p = .000). De plus, la satisfaction des 
besoins psychologiques fondamentaux est positivement reliée à la satisfaction de vie 
(/J = .21, p = .008) ainsi qu'à la pratique délibérée (/J = .15, p = .043). Finalement, la 
pratique délibérée (/J = .14, p = .019) ainsi que la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux (/J = .16, p = .033) sont toutes deux positivement 
associées à la performance des athlètes, telle qu'évaluée par les entraineurs. Les 
résultats de ces analyses soutiennent donc les hypothèses initiales. 

L'Étude 2 a comme objectif de mesurer l'influence des variables mesurées à l'Étude 
1 sur la performance sportive à long terme, pouvant aller jusqu'à 15 ans. De plus, 
l'objectif secondaire de cette deuxième étude est d'incorporer les buts 
d'accomplissement comme variable médiatrice supplémentaire au modèle initial. Les 
buts d'accomplissement sont définis comme étant des représentations mentales de ce 
qu'un individu essaie d'atteindre en situation d'accomplissement donnée (Elliot, 
1997). De plus, la théorie des buts d'accomplissement fait la distinction entre les buts 
de maîtrise (c.-à-d., essayer de comprendre en profondeur une tâche) de performance
approche (c.-à-d., tenter de surpasser les autres) et de performance-évitement (c.-à-d., 
éviter de moins bien réussir que les autres). Dans un premier lieu et dans la lignée des 
études antérieures (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, 
Mageau, et al., 2008), il est attendu que les deux types de passion seront positivement 
associés aux buts de maitrise. ll est aussi attendu que la passion obsessive sera 
positivement reliée aux buts de performance-approche et de performance-évitement, 
ainsi qu'à la pratique délibérée. Ensuite, il est attendu que les buts de maîtrise et de 
performance-évitement seront respectivement associés positivement et négativement 
à la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux ainsi qu'au bien-être 
psychologique. ll est aussi attendu que la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux sera positivement associée au bien-être psychologique, à la pratique 
délibérée et à la performance. Finalement, il est attendu que la pratique délibérée sera 
positivement associée à la performance. 

Les participants de cette seconde étude sont 598 joueurs de hockey compétitif de 
niveau Midget ou Junior. Ces joueurs ont été recrutés pour participer à une étude dans 
le cadre des camps d'entrainement de la saison 2000-2001 et ont complété les 
échelles suivantes : (1) la passion envers le sport (Vallerand et al ., 2003), (2) les buts 
d' accomplissement (Elliot & Church, 1997), (3) la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux d'autonomie (Blais, V allerand, & Lachance, 1990), 
d'affiliation sociale (Richer & Vallerand, 1998) et de compétence (Losier, Vallerand, 
& Blais, 1993), (4) les heures de pratique délibérée sur une base hebdomadaire 
(Krampe & Ericsson, 1996) et (5) la satisfaction de vie (Diener et al., 1985). De plus, 
(6) la performance des athlètes est mesurée par l'entremise du nombre de matchs 
joués par chaque athlète dans diverses ligues compétitives, à partir de la prise de 
mesure initiale jusqu'à l'automne 2015 . 
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Les résultats de cette seconde étude démontrent que la passion harmonieuse est 
positivement reliée aux buts de maitrise (jJ = .39, p = .000) et de performance
approche (jJ = .16, p = .000). De plus, la passion harmonieuse est directement et 
positivement associée à la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux (jJ = 
.38, p = .000) ainsi qu'au bien-être psychologique (jJ = .27, p = .000). Quant à la 
passion obsessive, elle est positivement associée aux buts de performance-approche 
(jJ = .17, p = .000) et de performance-évitement (jJ = .12, p = .002). De plus, la 
passion obsessive est directement et positivement associée à la pratique délibérée (jJ = 
.14, p = .001), en plus d'être négativement associée au bien-être psychologique (jJ =
.08, p = .048). Contrairement aux hypothèses initiales, la passion obsessive est 
positivement et directement reliée à la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux (jJ = .12, p = .001 ). Les besoins de maîtrise ainsi que les buts de 
pedormance-approche sont positivement associés à la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux, alors que les buts de performance-évitement y sont 
associés négativement (jJ = -.19, p = .000). Les buts de maîtrise (jJ = .11, p = .022) 
sont aussi associés positivement au bien-être psychologique. La satisfaction des 
besoins psychologiques fondamentaux est quant à elle positivement associée au bien
être psychologique (jJ = .27, p = .000), à la pratique délibérée (jJ = .10, p = .020), et à 
la performance (jJ = .14, p = .000). Finalement, la pratique délibérée est positivement 
associée à la performance (jJ = .15, p = .000). Dans l'ensemble, ces résultats 
soutiennent la grande majorité des hypothèses. 

Globalement, les résultats de ces deux études démontrent que la satisfaction des 
besoins psychologiques fondamentaux agit en tant que médiateur dans la relation 
entre la passion harmonieuse et le bien-être psychologique, la pratique délibérée et la 
performance. Toutefois, la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux ne 
médie pas la relation entre la passion obsessive et la performance. C'est plutôt la 
pratique délibérée qui joue ce rôle pour la passion obsessive. De plus, les résultats de 
ce premier article apportent un appui supplémentaire à la conception des « deux 
routes » vers la performance telle que proposée par V allerand et ses collègues (2007; 
2008) en démontrant que les deux types de passion sont positivement associés à la 
performance par l'intermédiaire de la pratique délibérée. Toutefois, en plus 
d'atteindre de hauts niveaux de performance, la passion harmonieuse permet aux 
athlètes d'expérimenter des niveaux élevés de bien-être psychologique par 
l'intermédiaire de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux (Études 1 
et 2) et des buts de maitrise et de performance-approche (Étude 2) . Ce n'est pas le cas 
pour la passion obsessive, pour laquelle les niveaux élevés de performance viennent 
au détriment du bien-être psychologique. De plus, c'est par l'intermédiaire de la 
pratique délibérée plutôt que de la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux (Études 1 et 2) que la passion obsessive est positivement reliée à la 
performance. De plus, 1' adoption de buts de performance-approche et de 
pedormance-évitement (Étude 2) démontre bien la volonté de surpasser les autres qui 
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est typique de la passion obsessive et qui peut conséquemment nuire au bien-être 
psychologique des athlètes. 



- - -----------------------------------------------------
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Abstract 

Objectives: Research on passion has demonstrated the existence of two roads 

toward sports performance through the effects of deliberate practice (V allerand et al., 

2007, 2008). The first emanates from harmonious passion (HP) and contributes to 

both performance and psychological well-being. The second stems from obsessive 

passion (OP), and performance cornes at the cost of well-being. The present research 

proposes that need satisfaction (Deci & Ryan, 2000) mediates the relation of HP, but 

not OP, with both outcomes. In Study 2, acruevement goals were added to the model. 

Mastery goals were expected to mediate the positive relation between HP and 

outcomes, whereas performance-avoidance goals would be associated with OP and, 

thus be detrimental to athletes. 

Design: Two studies using correlational (Study 1) and longitudinal (Study 2) 

designs. 

Method: Study 1 (N = 172) was conducted with soccer players. Study 2 was 

conducted with hockey players (N = 598). Athletes completed measures of passion, 

need satisfaction, life satisfaction, deliberate practice, and achievement goals (Study 2 

only) . Coaches assessed performance in Study 1. Study 2 used games played in 

competitive leagues over 15 years to measure performance. 

Results: Analyses using SEM provided support for the mediating role of need 

satisfaction (Study 1 and 2) and acruevement goals (Study 2) in the relation of HP 

with outcomes. In contrast, deliberate practice (Study 1 and 2) meditated the relation 

between OP and performance. 

Conclusions: Trus research supported the mediating role of need satisfaction in 

the 'two roads to performance" (V allerand et al., 2007, 2008). 

--- ------- ---- -- -------------- ---
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Reaching high levels of performance in sp01t requires skills and practice. 

Scientists in the field of expert performance have long identified deliberate practice 

as key in the attainment of high performance (Ericsson & Charness, 1994; Starkes & 

Ericsson, 2003). Deliberate practice entails highly structured practice aimed 

specifically at the improvement of certain skills. Such practice is not only fun and 

games, as it often involves practicing through setbacks, pain, and injuries. Past 

research has shown that passion leads athletes to actively pursue their quest to attain 

performance in sp01t, spending a great amount of time practicing in order to 

deliberately enhance their skills (Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 

2008). Engaging in a sport in such an intense manner often leads to positive 

outcomes, such as high levels of performance and psychological well-being. 

Nonetheless, the pursuit of performance can also lead to outcomes that are less than 

optimal for athletes, especially regarding their psychological well-being. According 

to self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 2000), the satisfaction of the basic 

psychological needs of autonomy, competence, and relatedness is key to better 

understand how athletes attain high levels of performance while also maintaining 

their psychological well-being. The present research proposes that the two types of 

passion take different roads to performance and psychological well-being, through the 

mediating effects of the satisfaction of basic psychological needs, deliberate practice 

(Studies 1 and 2) and also achievement goals (Study 2). Moreover, the CUITent 

research uses two objective, yet different, measures of performance to assess the 
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predictive power of the aforementioned variables both on short term ( during a 

tournament- Study 1) and over the course of a career (nearly 15 years- Study 2). 

1.1 The Dualistic Model of Passion 

The dualistic model of passion (DMP; V allerand, 2015; V allerand et al., 2003) 

defines passion as a strong inclination toward an activity that is important, liked, and 

in which a significant amount of time and energy is invested. This model further 

proposes that passion is a multifaceted concept. Important theoretical and empirical 

support for the differentiation of the two dimensions of passion (i.e., Harmonious 

Passion- HP- and Obsessive Passion- OP) has been gathered over the past decade. 

These two types of passion cao be distinguished in terms of how the passionate 

activity is regulated and integrated with other life domains. With HP, the process of 

internalization of the activity in the self occurs in an autonomous fashion. Thus, 

individuals with HP freely accept and engage in their passionate activity without any 

contingency attached toit (Mageau et al., 2011; Vallerand et al., 2003). The activity 

thus occupies a significant, but not overpowering, space in one's identity and remains 

under the control of the individual. Consequently, this activity is in harmony with 

other important life aspects. 

With OP, the process of internalization of the activity in the self occurs in a 

controlled way, as it originates from intra- and/or interpersonal pressures. Thus, the 

activity becomes a part of one's identity because it brings sorne extrinsic benefits, 

such as a boost of self-esteem or a reward (Lafrenière et al., 2013; Mageau et al ., 

2011). With OP, individuals face an uncontrollable urge to partake in the activity they 

love and find enjoyable, as activity engagement is beyond their control. Since 

everything gravitates around the activity, OP is associated with rigid persistence, even 

when activity engagement is detrimental to other goals or activities in the person's 

life (Vallerand et al., 2003). Research has shown that HP is generally associated with 

more adaptive cognitive, affective, relational and behavioral outcomes compared to 
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OP (for reviews, see Curran, Hill, Appleton, V allerand, & Standage, 2015; Vallerand, 

2015) . 

Passion and the "Two Roads to Performance" in Sports 

In order to reach high levels of performance, an active learning process where 

the goal focuses on skill improvement is necessary (Ericsson & Charness, 1994). 

Deliberate practice, defined as a highly structured activity motivated by the explicit 

aim of improvement, is thus key in order to reach high levels of performance. 

Interestingly, research has shown the existence of a positive linear relationships 

between accumulated team and individual deliberate practice and the skill level of 

international, national, and state/provincial athletes (e.g., Baker, Cote, & Abernethy, 

2003; Helsen, Hodges, Van Winckel, & Starkes, 2000; Starkes & Ericsson, 2003). 

Passion represents a motivational force providing the necessary resources to engage 

in the deliberate practice activities that are essential to reach expert-leve! 

performance. Passion for sport, by being a highly important and valued activity in 

athletes' lives, is thus key in the process of energizing athletes, allowing them to 

engage in their deliberate practice activities that consequently lead to performance. 

Past research has supported these claims by showing the mediating role of deliberate 

practice in the relation between passion and performance in various domains, 

including sport (Bonneville-Roussy, Lavigne, & Vallerand, 2011; Vallerand et al., 

2007, Studies 1 and 2, Vallerand et al., 2008, Study 2). 

Moreover, these studies have demonstrated that passwn can go beyond 

performance to facilitate other outcomes, such as psychological well-being. In what 

they called "the two roads to performance", V allerand and colleagues (2007; 2008) 

demonstrated that in addition to its positive relation with deliberate practice and 

consequently performance, HP is also positively associated with indicators of 

psychological well-being, such as life satisfaction. Conversely, the aforementioned 

studies have shown that for OP, performance cornes at the cost of lower levels of 



30 

psychological well-being (see Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al. 2007, 

Studies 1 and 2; Vallerand et al., 2008, Study 2). Research in several other 

achievement-oriented domains, such as work, music, and acadernia, have replicated 

these findings and repeatedly shown that HP was positively, but OP either negatively 

or non-significantly, associated with indicators of psychological well-being such as 

life satisfaction (see Vallerand, 2015 for a review). Life satisfaction in athletes is 

especially important as it represents a cognitive evaluation of athletes' global life 

judgement (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Consequently, life satisfaction is a 

key outcome of the present research, along with performance. 

In addition to deliberate practice, past research bas also focused on the 

mediating role of achievement goals in the two roads to performance (Bonneville

Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008). Defined 

as mental representations of an object that a person is comrnitted to approach or to 

avoid (Elliot & Church, 1997), achievement goals stem from either the motive to 

attain success (approach goals) orto avoid failure (avoidance goals). These goals can 

take various forms depending on whether people strive to master the requirements of 

a situation (mastery goals), outperform competitors (performance-approach goals), or 

avoid demonstrating incompetence by not perforrning poorly relative to otbers 

(performance-avoidance goals). Considering that passion is conducive to an 

important investment in sport, athletes should pursue achievement goals. As shown in 

past research, achievement goals differ as a function of the type of passion. 

Specifically, it bas been shown that HP triggers the adaptive goal of mastering 

achievement-related activities, whi1e being unrelated to either type of performance 

goals (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et 

al., 2008). On the other band, OP is a more controlled and pressuring form of 

engagement in sport that should be related to a more conflicted regulatory process. 

Consequent1y, OP was found to relate positively to all three goals, but most1y to 

pelformance-avoidance and performance-approach goals. 



31 

So far, research has mainly focused on deliberate practice and achievement 

goals to better understand the differentiai relation of HP and OP with performance 

and psychological well-being. The present research proposes that need satisfaction, as 

described by the SDT, also plays a pivotai role in understanding the relation between 

passion, psychological well-being, deliberate practice, and performance. 

1.2 Passion and Need Satisfaction in Sport 

SDT proposes that the satisfaction of the basic psychological needs of 

autonomy (a desire to feel a sense of personal initiative), competence (a desire to 

interact effectively with the environment), and relatedness (a desire to feel connected 

to significant others) is key in understanding the quality of one 's adjustment, both in 

terms of performance and psychological well-being (Ryan & Deci, 2000). lndeed, the 

satisfaction of the three basic needs has been associated with a range of positive 

outcomes, including psychological well-being (Tay & Diener, 2011) and performance 

(Baard et al., 2004). A few individual differences variables are key in deterrnining 

whether or not individuals succeed in satisfying these needs. Passion, such as sport, 

has the potential to be one of them ( see Deci & Ryan, 2000; V allerand, 20 15). 

For passionate athletes, engaging in sport provides feelings of autonomy as it 

reflects one's identity. Furthermore, passionate athletes who train and play frequently 

come to gain skills and develop feelings of competence along the way. Finally, sport 

provides opp01tunities for athletes to have significant relationships with others 

involved in their sport, such as teammates and coaches. Thus, athletes are likely to 

experience need satisfaction in their sport, especially when their passion is 

harmonious in nature. This is because HP stems from an autonomous internalization 

of sport within the self and athJete's involvement in sport is completely in line with 

one's core values. Consequently, athletes with HP experience a greater perception of 

volition and persona! caüsation (Vallerand et al., 2003), competence (Vallerand, 

Mageau, et al., 2008), and satisfaction with inter-persona} relationships (Akehurst & 
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Oliver, 2014). Past research bas provided support for the positive relation between 

HP and need satisfaction in the sport and exercise domains (Akehurst & Oliver, 2014; 

Curran et al ., 2013; Parastatidou et al. , 2012), as well as in other life domains 

(Houlfort et al. , 2015 ; Przybylski et al ., 2009). 

However, past research has yielded mixed evidence regarding the relation 

between OP and need satisfaction (Curran et al., 2015). The DMP proposes that 

passionate activities are inherently important for individuals. Even with OP, athletes 

are thus likely to get deeply involved in their sport. They might consequently have 

opportunities to feel autonomous in their involvement, to gain expertise and 

knowledge and to develop relationships with others. With OP however, activity 

involvement stems from intra and/or interpersonal pressures in order to maintain or 

obtain contingencies, such as feelings of self-worth and rewards (Mageau et al. , 

2011). Thus, athletes witb OP are also likely to feel compelled to practice or play, 

insecure about their competence, and experience persona! relationship problems. 

Accordingly, past research has led to equivocal conclusions regarding the relation 

between OP and need satisfaction, as studies have shown this relationship to be 

positive (Akehurst & Oliver, 2014; Lalande et al ., in press; Parastatidou et al. , 2012), 

negative (Houlfmt et al. , 2015; Przybylski et al. , 2009), or non significant (Curran et 

al. , 2013). 

1.3 The Present Research 

In line with the above, the purpose of the present research was to examine the 

mediating role of need satisfaction in the two roads to performance that stem from HP 

and OP, as described by V allerand and colleagues (2007 ; 2008). First, it was expected 

that HP would be positively related to need satisfaction. Second, given the mixed 

evidence of past research and the results of a recent meta-analysis (Curran et al. , 

2015), OP was expected to be unrelated to need sati sfaction. Third, it was 

hypothesized that need sati sfaction would be positively related to both life 
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satisfaction and deliberate practice. Then, it was proposed that deliberate practice 

would predict athletes' performance. Regarding the mediating effects, it was 

proposed that need satisfaction would mediate the positive relation of HP with life 

satisfaction, deliberate practice, and performance. It was also hypothesized that need 

satisfaction would not significantly mediate the relation between OP and these 

outcomes. Rather, it was hypothesized the OP would be directly and positively 

associated with deliberate practice that, in turn, would be positively associated with 

performance. It was also hypothesized that OP would be negatively and directly 

associated with life satisfaction. 

This basic model was tested in two studies. Study 1 tested the proposed model 

with soccer players using a cross-sectional design. Study 2 sought to replicate the 

results of Study 1 by using a longitudinal design and following hockey players' 

objective performance over several years. In Study 2, we also sought to examine 

whether achievement goals, as assessed in previous research on the relation between 

passion, psychological well-being, deliberate practice, and performance (Bonneville

Roussy et al., 2011; V allerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008), mediated 

the relation between passion and the satisfaction of psychological needs and thus to 

life satisfaction, deliberate practice, and performance. 

1.4 Study 1 

The purpose of Study 1 was to assess the mediating role of need satisfaction in 

the relation between passion and life satisfaction, deliberate practice, and 

performance in a sample of soccer players. In line with the above reasoning, it was 

expected that HP would be positively associated with need satisfaction. 

Consequently, need satisfaction would be positively related to deliberate practice and 

life satisfaction. In contrast, OP was hypothesized to be unrelated to need satisfaction, 

but to be directly and positively associated with deliberate practice. In turn, deliberate 
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practice was expected to be positively associated with performance. Moreover, it was 

hypothesized that OP would be directly and negatively related to life satisfaction. 

1.4.1 Method 

Participants and Procedures. Participants were 172 soccer players ( 122 

males, 50 females), with a mean age of 14.61 years (SD = 1.63 years). They were 

recruited just before rnid-season, during an important indoor soccer tournament at the 

provincial level. An agreement with the tournament organizers and the coaches of 

each team was made prior to the tournament. Players and coaches were told that the 

purpose of the study was to better understand athletes' attitudes toward soccer. 

Participation was voluntary and both coaches and athletes signed a consent form. The 

questionnaires were completed in a supervised classroom, prior to the teams' first 

game of the tournament. 

Measures 

Passion. Athletes' passion was assessed using the Passion Scale (Marsh et al., 

2013; Vallerand et al., 2003) adapted to soccer. Two 6-item subscales were used to 

assess harmonious (e.g., "Playing soccer is in harmony with other things that are part 

of me"; a= .81) and obsessive (e.g., "I have difficulties controlling my urge to play 

soccer, a= .85) passion. All items were answered using a seven-point scale ranging 

from 1, 'I do not agree at all' to 7, 'I strongly agree' 1• 

Need satisfaction. A short 6-item questionnaire adapted from Deci and Ryan 

(2000) was used to assess athletes' autonomy (e.g., "I fee] free to act and think the 

way I want"), competence (e.g., "I feel competent") and relatedness (e.g., "I fee] 

appreciated by ethers, such as my teammates and coaches"). These items were 

1 The same Likert scale was used for all instruments used throughout the manuscript, 
unless otherwise indicated. 
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aggregated to from a single indicator of basic psychological need satisfaction (a = 
.56). Given that the alpha of Cronbach was Jow, a factor analysis was conducted. 

Results showed that one item (i.e., "1 feel pressured to act or think in certain ways"

reverse coded) did not load adequately on the need satisfaction factor and was thus 

removed. The Cronbach alpha was satisfactory after removing this item (a = .75). 

Results of a Confumatory Fit Analysis (CFA) also supported the unifactorial 

structure of the scale used in this study: MLR x2 (df = 4, N = 172) = 4.849, p = .303, 

CFI = .995, TLI = .987, RMSEA = .035 (.000, .125), SRMR = .025. 

Deliberate practice. Deliberate practice was assessed by asking athletes the 

amount of hours per week they spent training on soccer specifie skills, outside of the 

regular training sessions. Athletes were asked to report only the number of hours they 

spent training individually during their free time to enhance specifie abilities related 

to soccer. Past research has shown that this type of practice contributes greatly to 

performance in sp01ts (Helsen et al., 2000; Helsen, Starkes, & Hodges, 1998). In 

team sports such as soccer, individual practice is proposed to be of great importance 

in order to differentiate athlete's level of performance. This is because players 

generally engage in the same number of hours in team practice per week in team 

sports. Moreover, since coaches assessed athletes' performance in this study, it was 

deemed important to ensure that coaches did not attribute higher levels of 

performance solely to athletes who work hard in their pre ence. Thus, focusing on 

individual deliberate practice where players independently engage in training outside 

the supervision of their coaches enabled for the control of this potential 

methodological confound. Other researchers in the field of the study of deliberate 

practice have used a sirnilar methodology (Krampe & Ericsson, 1996). 

Life satisfaction. The five-item Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 

1985) was used to assess the level of satisfaction with one's globallife (e.g., "The 

conditions of my life are excellent"; a = .84 ). 
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Performance. Coaches were asked to evaluate the performance of the ir 

athletes on a scale ranging from 0 (very poor performance) to 100 (outstanding 

performance). To obtain an indicator of performance, each coach was asked to 

provide an overall assessment of the athletes' performance since the beginning of the 

season. Coaches were told to "Rate each of [their] players' performance since the 

beginning of the season on the following sc ale." Coaches were informed th at 601100 

should be considered as the passing grade (see Vallerand et al., 2008, Study 1 for the 

use of a similar performance scale ). 

Data analysis 

Prior to analyses, all variables included in the subsequent path analyses were 

examined for accuracy of data entry, missing data, and fit between their distributions 

and the assumptions underlying maximum likelihood procedures (Tabachnick & 

Fidell, 2007). Descriptive statistics and bivariate correlation are reported in Table 1. 

All structural equation modeling analyses in the present study were performed on a 

raw data file using robust maximum likelihood estimation (MLR) procedures with 

MPLUS 7.3 (Muthén & Muthén, 2012) because this method is robust to potential 

deviations in normality . Indirect effects were tested using the bias-corrected bootstrap 

method (5000 samples with 95% bias-corrected confidence intervals (Cis)) using the 

maximum likelihood procedure (ML) because bootstrapping is unavailable using 

MLR estimation. The following fit indices were thus given priority in model 

evaluation: the comparative fit index (CFI), Tucker-Lewis index (TLI), root mean 

square error of approximation (RMSEA), and standardized root mean squared 

residual (SRMR). According to Kline (2011) and Tabachnik and Fidell (2007), the 

CFI and TLI should be .95 or higher, while the RMSEA and SRMR should be .06 or 

Jower for acceptable model fit. 

1.4.2 Results 
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As shown in Figure 1, all predicted paths were statistically significant at the p 

< .05 level. Results revealed that HP positively predicted need satisfaction (/J = .51, p 

= .000), and life satisfaction (/J = .42, p = .000). OP was unrelated to need 

satisfaction. Instead, OP was directly and positively associated with deliberate 

practice (/J = .27, p = .000). OP was also marginally negatively related to life 

satisfaction (/J = -.16, p = .052). Need satisfaction was positively related to life 

satisfaction (/J = .21, p = .008) and deliberate practice (/J = .15, p = .043). Finally, 

deliberate practice CP= .14, p = .019) and need satisfaction (/J = .16, p = .033) were 

both positively related to athletes ' performance, as evaluated by their coach. Overall, 

the proposed model had an excellent fit to the data: MLR x2 (df = 5, N = 172) = 

4.869, p = .432, CFI = 1.000, TLI = 1.000, RMSEA = .000 (.000, .105), SRMR = 

.029. 

The second mm of this study was to assess the mediating role of need 

satisfaction and deliberate practice in the relation between passion and outcomes for 

athletes. The hypothesized model allowed for the partitioning of the total relationship 

between passion and outcomes into specifie indirect effects. Detailed results are 

reported in Table 2. First, results of indirect effects provided support for the 

mediating role of need satisfaction in the relation between HP and performance. 

However, the combined indirect effects of need satisfaction and deliberate practice 

were not significant. Notwithstanding, these results provide support for the mediating 

role of need satisfaction in the relation between HP and deliberate practice. The 

results also provided support for the mediating role of need satisfaction in the relation 

between HP and life satisfaction. Finally, results of the indirect effect of deliberate 

practice in the relation between OP and performance were only marginally 

significant. Thus, the mediating role of deliberate practice in the relation between OP 

and performance was only partially suppmted. 

1.4.3 Brief Discussion 
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Results of Study 1 provide support for the mediating role of need satisfaction 

in the relation between HP and various athletic outcomes, namely life satisfaction, 

deliberate practice, and performance. This is especially true since the results of Study 

1 suggest that need satisfaction significantly mediate the relation between HP and 

performance over and above the effects of deliberate practice. Moreover, Study 1 

showed that need satisfaction did not mediate the relation between OP and life 

satisfaction, deliberate practice, or performance. Rather, OP was directly related to 

deliberate practice, that in turn predicted higher levels of performance. 

Overall, the results of Study 1 offered support for the proposed hypotheses 

and contribute to the understanding of the relation between passion, life satisfaction, 

deliberate practice and performance by showing the key role of need satisfaction as 

mediating variable. However, and as mentioned previously, research bad already 

identified achievement goals (Elliot & Church, 1997) as a mediating variable 

involved in the two roads to performance (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand 

et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008). Thus, more research was warranted to 

explore if need satisfaction would act as a mediator in the mode! proposed by past 

research, and if these associations also hold over a long period of time. 

1.5 Study 2 

Study 2 had two main objectives. The first aim was to examine the role of an 

additional mediating variable that could intervene in the relations observed in Study 

1, namely achievement goals. Second, Study 2 also sought to examine if the proposed 

mode! would predict performance over several years of an athlete's career. 

The theoretical associations between achievement goals and SDT have been 

discussed in the past (e.g., Hagger & Chatzisarantis, 2008; Hein & Hagger, 2007). 

Specifically, authors have proposed that mastery-approach goals are likely to foster 

the satisfaction of basic needs. This is because such goals lead to the desire to master 
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skills, improve technique, and enhance competence in a self-referenced fashion. In 

the process, athletes are also more likely to feel more autonomous and even develop 

stronger bonds with others, such as tearnmates and coaches (i.e., higher levels of 

relatedness) . In contrast, performance goals are associated with a tendency to view 

success and failure in a normative fashion. Consequently, performance-approach 

goals are more likely to have a conflicted impact on athletes' need satisfaction. One 

the one hand, such goals are likely to bolster one's sense of competence, especially in 

the face of success. On the other hand, the attainment of normative standards of 

performance as a necessary condition for goal attainment should undermine athletes' 

sense of autonomy. Moreover, as other athletes are likely to be perceived as threats to 

goal attainment and competence, performance-approach goals are not likely to 

contribute to the development or maintenance of sîgnificant relationships with other 

athletes (i.e., lower relatedness). Overall, performance-approach goals are thus 

predicted to have a slightly positive or even non-significant relationship with athletes' 

need satisfaction. Finally, performance-avoidance goals are proposed to relate 

negatively to need satisfaction. This is because of the controlling and non-proactive 

nature of performance-avoidance goals. Such goals put the focus on avoiding to 

demonstrate inferiority compared to other athletes, thereby leading athletes to feel 

more controlled and pressured. Finally, relatedness and competence are also likely to 

be thwarted by such type of goals, as others are perceived as threats that have to be 

defeated for one's sense of competence to be fulfilled. This is especially true 

considering that performance-avoidance goals have been systematically associated 

with lower levels of performance in various achievement-oriented domains, such as 

sports and academia (e.g., Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; 

V allerand, Mageau, et al., 2008; Verner-Filion & Gaudreau, 2010). 

In sum, it was hypothesized that mastery-approach goals would be positively 

related to needs satisfaction, while performance-avoidance goals are hypothesized to 

be related negatively to the satisfaction of athletes' basic psychological needs. In 
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contrast, no specifie hypothesis was ernitted regarding performance-approach goals, 

as they are susceptible to either foster or hinder athletes' psychological needs. This is 

because goal attainrnent is instrumental to needs satisfaction with this type of goals 

(Hagger & Chatzisarantis, 2008; Hein & Hagger, 2007). 

In line with the above and with past research (Bonneville-Roussy et al., 2011; 

Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008), Study 2 sought to determine 

if achievement goals would mediate the relation between passion and need 

satisfaction in order to better explain its relation with performance and psychological 

well-being in a large sample of hockey players. In sum, the following model was 

tested. First, it was hypothesized that HP and OP would be positively related to 

mastery goals. OP was also expected to be positively related to performance

approach and performance-avoidance goals, as well as to deliberate practice. In turn, 

mastery and performance-avoidance goals were hypothesized to be positively and 

negatively related to need satisfaction and life satisfaction, respectively. In contrast, it 

was hypothesized that performance-approach would be unrelated to need satisfaction. 

It was then hypothesized that need satisfaction would be positively related to life 

satisfaction, deliberate practice and performance. Finally, deliberate practice was 

hypothesized to positively predict performance. 

1.5.1 Method 

Participants and Procedures. Participants were 835 elite male hockey 

players of Midget and Junior levels, with a mean age of 16.56 years (SD = 1.41 

years) 2
. The athletes were recruited during the training camps of the 2000-2001 

season and completed the questionnaire after a practice that was held during the 

z Part of this sample was used by Arniot and colleagues (2006) for the purpose of 
exarnining the relation between passion and psychological adjustment, as weil as by 
Gaudreau and colleagues (2009) to examine trajectories of affective states. No prior 
publication has looked at the role of passion in performance data that was collected 
years later. 



41 

selection camp of the aforementioned season. However, 237 participants were 

removed from our final sample since they did not complete the achievement goals 

scale. Thus, the final sample was composed of 598 athletes. 

Measures 

Passion. Athletes' passion toward hockey was assessed using the Passion 

Scale (Vallerand et al., 2003). Participants were asked to complete the items with 

respect to hockey. Two 7-item subscales were used to assess harmonious (e.g., 

"Playing hockey is in harmony with other things that are part of me"; a = .73) and 

obsessive (e.g., "I have difficulties controlling my urge to play hockey", a = .87) 

passion. However, results of a factor analysis revealed that one item of the HP 

subscales suffered from cross-loading issues with the OP subscale and was thus 

removed from analyses. Results of a Confirmatory Factor Analysis (CFA) supported 

the structure of the scale used in this study: MLR r) (df= 58, N = 829) = 189.37,p = 
.000, CFI = .954, TLI = .938, RMSEA = .052 (.044, .061), SRMR = .043. 

Achievement goals. The 12 items Achievement Goals Scale (Elliot & Church, 

1997) was used to assess mastery-approach (e.g., "I desire to master completely the 

task at band", a = .79), performance-approach (e.g., "It is important for me to do 

better than the others", a = .90) and performance-avoidance (e.g., "I just want to 

avoid doing a performance worse than other", a = .72) goals of athletes in relation 

with hockey. 

Need satisfaction . The need for autonomy was assessed using the 4-item 

(e.g., "Hockey really fits with my choices and my tastes", a = .63) version of the 

Perceived Autonomy in Life Domains Scale (Blais et al., 1990). A 4-item version of 

the Perceived Competence in Life Domains.Scale (Losier et al., 1993) was adapted to 

hockey and used in order to assess competence (e.g., "I feel effective in ali aspects of 

my sport", a = .77). Finally, relatedness was assessed using a 5-item (e.g., "I feel 
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supported in my relationships with other players", a = .88) version of the Perceived 

Relatedness Scale (Richer & Vallerand, 1998). Athletes were asked to rate the extent 

to which the items corresponded to their feelings in hockey. Severa! researchers have 

combined autonomy, competence, and relatedness to create a need satisfaction score 

(Standage, Duda, & Ntoumanis, 2005). This decision was acceptable given the 

moderateJy high inter-scale correlations in this sample and the good 1evel of internai 

consistency of a global score (a = .83). 

Deliberate practice. Deliberate practice was assessed the same way as m 

Study 1. 

Life satisfaction. The same scale as in Study 1 was used (a = .78). 

Performance. Performance was assessed by calculating the number of games 

played by each athlete in the various highly competitive hockey 1eagues in which they 

were enrolled after the 2000-2001 training camps. The data was collected through a 

website (www.hockeydb.com, Slate, 1998) containing statistics from aH pJayers 

involved in competitive hockey from the junior leve1 after the year 1980. Thus, it was 

possible to identify the amount of games played by each player in professiona1 

Jeagues (i.e., National Hockey League, American Hockey League, Kontinental 

Hockey League, etc .) and other highly competitive 1eagues (i.e., Quebec Junior Major 

Hockey League, Ontario Hockey League, etc.). Operationalizing performance in this 

fashion allowed us to track down athletes' performance over nearly 15 years 

following their completion of the questionnaire on comparable performance criteria. 

Indeed, although the caliber of play varies from one league to another, highly 

competitive 1eagues, such as the NHL or AHL, are also the ones with the higher 

number of games played per year. Thus, players that have reached the highest 1eve1s 

of play are also the ones with the higbest numbers of games played. Overall, the 

players participated in an average of 81.1 competitive games (range from 0 to 968 
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games, SD = 159.4 games) from the time they were surveyed during the 2000-2001 

training camp, up until September 2015. 

Data analysis 

The analytical procedures described in Study 1 were used again in Study 2. 

Descriptive statistics and bivariate correlation are reported in Table 3. 

1.5.2 Results 

As shown in Figure 2, all predicted paths were statistically significant at the p 

< .05 level. Results revealed that HP was positively associated with mastery (/3 = .39, 

p = .000) and performance-approach goals (/3 = .16, p = .000). HP was also directly 

related to need satisfaction (/3 = .38, p = .000) and life satisfaction (/3 = .27, p = .000), 

as in Study 1. OP was positively related to performance-approach (/3 = .17, p = .000) 

and performance-avoidance goals (/3 = .12, p = .002). As in Study 1, OP was directly 

related to deliberate practice (/3 = .14, p = .001) and life satisfaction (/3 = -.08, p = 
.048). Contrary with our hypothesis, OP was directly and positively associated with 

need satisfaction (/3 = .12, p = .001). In turn, mastery CP = .19, p = .000) and 

performance-approach (/3 = .16, p = .000) goals were positively, while performance

avoidance goals (/3 = -.19, p = .000) were negatively associated with need 

satisfaction, respectively. Mastery goals were also positively related to life 

satisfaction (/3 = .11, p = .022) Need satisfaction was positively associated with li fe 

satisfaction (/3 = .27, p = .000), deliberate practice (/3 = .10, p = .020), and 

performance (/3 = .14, p = .000). Finally, deliberate practice was positively related to 

performance (/3 = .15, p = .000). Overall, the proposed model had a good fit to the 

data: x2 (df= 14, N = 598) = 25.796, p = .028, CFI = .984, TLI = .961 , RMSEA = 

.038 (.012, .060), SRMR = .025. 

The second aim of this study was to partition the total relationship between 
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passion and outcomes into specifie indirect effects using the same method as in Study 

1. The indirect effects in the relation between HP and outcomes are described below 

and are also reported in Table 4. In the relation between HP and need satisfaction, 

significant positive indirect effects were found with mastery and performance

approach goals. In the positive relation of HP with life satisfaction, four significant 

indirect effects were found with mastery goals, need satisfaction, as weil as with the 

combined effects of mastery goals with need satisfaction and of performance

approach goals with need satisfaction. Regarding the positive relation between HP 

with deliberate practice, indirect effects were found with need satisfaction, as well as 

through the combination of mastery goals and need satisfaction. However, the 

combined indirect effects of performance-approach goals and need satisfaction were 

not significant. Finally, results of indirect effects showed that the positive relation 

between HP and performance was mediated by need satisfaction, the combined 

effects of mastery goals and need satisfaction and of performance-approach goals and 

need satisfaction. All other indirect effects were not significant. 

The indirect effects in the relation between OP and outcomes were as follow 

(see Table 5). In the relation between OP and need satisfaction, indirect effects of 

performance-avoidance and performance-approach goals were significant (negatively 

and positively, respectively) . Positive indirect effects of the relation of OP with life 

satisfaction were also found with need satisfaction as weil as through the combined 

effects of performance-approach goals with need satisfaction. However, results also 

showed the negative combined indirect effects of performance-avoidance goals and 

need satisfaction. Regarding the relation between OP and deliberate practice, all 

indirect effects failed to reach statistical significance. Only the direct effects of OP 

and deliberate practice remained significant. Finally, indirect effects showed that the 

positive relation between OP and performance was mediated by need satisfaction, 

deliberate practice, as well as with the combined effects of performance-approach 

goals and need satisfaction. Moreover, the combined effects of performance-
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avoidance goals and need satisfaction were significantly negative m the relation 

between OP and performance. All other indirect effects were not significant. 

1.5.3 Brief Discussion 

Overall, the results of Study 2 provided further support for the pivotai role of 

need satisfaction in the understanding of the two roads to performance. Moreover, 

Study 2 builds upon the findings of Study 1 in two significant ways. First, Study 2 is 

more closely in line with the initial findings of V allerand and colleagues (2007, Study 

2; Vallerand et al., 2008, Study 2), as it integrated achievement goals as a mediating 

variable in the model proposed in Study 1. Overall, the results of Study 2 show that 

HP was associated with both types of approach goals (i.e., mastery and performance) 

that, consequently, lead to the satisfaction of athletes' basic psychological needs and, 

ultimately, to higher levels of life satisfaction, deliberate practice and performance 

over the span of 15 years . In contrast, OP was associated with both types of 

performance goals (i.e., approach and avoidance). This joint association with 

performance-approach and performance-avoidance goals allows for a more detailed 

understanding of the ambiguous relationship OP holds with need satisfaction, life 

satisfaction, and performance. Indeed, while performance-approach goals mediate the 

positive relation between OP and all these outcomes, performance-avoidance goals 

also act as a mediating variable in the negative relation between these variables. 

1.6 General Discussion 

The purpose of the present research was to test a model wherein the 

satisfaction of the basic psychological needs acts as a mediator in the two roads to 

performance described by Vallerand and colleagues (2007; 2008). Specifically, Study 

1 tested this basic model with youth soccer players, using coaches' evaluations to 

assess performance. Study 2 sought to replicate the findings of Study 1 with hockey 

players, while also using an objective indicator of performance over a 15-year period. 
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Moreover, Study 2 tested the role of achievement goals as an additional mediator in 

the proposed model. Overall, it was hypothesized that HP would be positively 

associated with need satisfaction, that would in turn be positively related to life 

satisfaction, deliberate practice and performance. Thus, need satisfaction was 

expected to mediate the positive associations of HP with life satisfaction, deliberate 

practice, and performance. In contrast, it was expected that OP would be positively 

related to performance, through the mediating effects of deliberate practice, but not 

need satisfaction. Moreover, OP was expected to relate negatively to life satisfaction 

in athletes. In Study 2, it was expected that the adoption of mastery goals would also 

mediate the relation between HP and need satisfaction, psychological well-being, 

deliberate practice and performance. It was also hypothesized that all three types of 

achievement goals would act as mediators in the relation between OP and 

psychological well-being, deliberate practice, and performance. The results of the two 

studies provided general support for most of these hypotheses and led to a number of 

implications. 

1.6.1 The Role of Need Satisfaction in the Two Roads to Performance 

Past research has shown the existence of two roads from passion to 

performance (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, 

Mageau, et al., 2008). The first road stems from HP and leads to both the attainment 

of high levels of performance and psychological well-being. A first implication of the 

present findings is that they highlight the key role of need satisfaction in the 

understanding of the positive relation HP holds with psychological well-being, 

delibera te practice, and performance in sports. Results of both studies showed that HP 

leads athletes to engage in their sport with openness, allowing them to experience 

feelings of autonomy, competence and relatedness. This is because HP provides 

access to adaptive self-processes (Vallerand, 2015). Athletes with HP thus have a 

sense of persona! endorsement of their involvement in sport, they feel competent in 
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their sport and they develop strong, meaningful relationships with others involved in 

their sport. The present research thus builds upon previous work (Bonneville-Roussy 

et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008) by showing that, 

in addition to deliberate practice, the satisfaction of basic psychological needs 

represents a key mediating variable to consider in the relation between HP and 

performance. In light of the present results, it thus appears that basic needs 

satisfaction is pivotai in the understanding of how athletes succeed in attaining high 

levels of performance while maintaining a high degree of psychological well-being. 

The second road to performance stems from OP. While it is associated with 

high levels of sports performance, OP also is negatively associated (or unrelated) with 

psychological well-being. Results of both studies demonstrated that the positive 

relation between OP and performance is mediated by deliberate practice. In fact, the 

present results suggest that OP in athletes is related to a desire to work hard and to 

spend countless hours in order to enhance one ' s skills. Ultimately, the hard work and 

dedication that stems from OP allow athletes to reach high levels of performance. 

However, the satisfaction of the basic psychological needs does not play a significant 

role in this relationship. In fact, the relation between OP and need satisfaction was not 

significant in Study 1. Moreover, while the direct relation between OP and need 

satisfaction was significant in Study 2, the indirect effect of need satisfaction in the 

relation between OP and deliberate practice remained non-significant. This means 

that with OP, although athletes may experience sorne sense of need satisfaction, this 

is not what drives them in their quest to performance, contrary to HP. OP in athletes 

is likely to lead to higher levels of deliberate practice because athletes feel obligated 

to engage in such intensive practice in order to satisfy internai (to maintain feelings of 

self-worth, or for self-enhancement) or external (to attain a reward, or avoid a 

punishment) contingencies that are attached to their sport (Donahue, Rip, & 

V allerand, 2009; Lafrenière, Bélanger, Sedikides, & V allerand, 2011; Mageau et al ., 

2011; Rip, Vallerand, & Lafrenière, ·2012). Moreover, while OP in athletes is 
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associated with performance through the effects of deliberate practice, it is also either 

unrelated (Study 1) or negatively related (Study 2) to life satisfaction. These findings 

are directly in line with past research (see Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand 

et al., 2007, 2008). Thus, OP in athletes is associated with a deep involvement in their 

quest toward performance by spending numerous hours in arder to reach their goals. 

This devotion will ultimately lead to higher levels of performance, albeit at the cost of 

lower level of psychological well-being. 

1.6.2 The Role of Achievement Goals in the Two Roads to Performance 

A second implication of the present research deals with the mediating role of 

achievement goals in the two roads to performance. This issue is especially important 

considering the fact that past research has identified achievement goals as a mediating 

variable in the relation between passion and performance (Bonneville-Roussy et al., 

2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008). Thus, Study 2 sought 

to replicate and extend past findings by demonstrating the mediating role of 

achievement goals in the relation between passion and need satisfaction, life 

satisfaction, deliberate practice, as well as performance. A number of findings are 

worthy of note. 

First, results of Study 2 provided additional support for past findings by 

showing that HP is positively associated with mastery goals. As harmoniously 

passionate athletes freely choose to engage in their sport, athletes are driven by a 

sense of improvement and mastery, with little or no internai and/or external pressures. 

Thus, HP provides access to adaptive self-processes and allows athletes to set goals 

that are derived from a desire of mastery, in-depth learning, and self-improvement. 

Results of Study 2 showed that mastery goals mediate the positive relations between 

HP and both need satisfaction and life satisfaction. Thus, adopting mastery goals is 

related to the experience of feelings of autonomy, competence, and relatedness, as 

well as higher levels of psychological well-being. Moreover, the combined effects of 
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mastery and need satisfaction mediated the positive relation between HP and life 

satisfaction, deliberate practice and performance. HP, through the combined effects of 

mastery goals and need satisfaction, thus allows athletes to feel satisfied toward their 

engagement in sport, to dedicate themselves to a great amount of deliberate practice 

in arder to enhance their skills, and, ultimately, to reach high levels of performance 

even over relatively long periods of time as was shawn in Study 2. 

The results of Study 2 also demonstrated that HP was associated with 

performance-approach goals. This is contrary to past findings that have shawn that 

HP is only related to mastery goals (see Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et 

al., 2007, Study 2; Vallerand et al., 2008, Study 2). The present findings also showed 

that performance-approach goals mediated the positive relation between HP and need 

satisfaction. Moreover, the combined effects of performance-approach goals and need 

satisfaction mediated the positive relations between HP and performance. However, 

performance-approach goals and need satisfaction did not significantly mediate the 

relation between HP and deliberate practice. Past research in the academie domain 

has shawn that performance-approach goals are linked to surface processing, which 

can be seen as the opposite of deliberate practice (Elliot, McGregor, & Gable, 1999). 

Thus, with performance-approach goals athletes are willing to do what is necessary in 

arder to outperform others. However, additional effort might be required when 

athletes try to improve their skills deliberately. This is especially true considering that 

deliberate practice often involves repeating difficult tasks, both mentally and 

physically, over long periods of time. Consequently, the current results show that 

only mastery goals (with the combined effects of need satisfaction), and not 

performance-approach, significantly mediated the relation between HP and deliberate 

practice. This is in line with past research suggesting that mastery goals are 

associated with a deep, purposeful, endeavor to master the task at band. Mastery 

goals are thus more likely to lead to extra work in athletes in order to develop their 

sport-specifie skills. Moreover, the results of Study 2 showed that the positive 
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relation between HP and life satisfaction was mediated by the combined effects of 

performance-approach goals and need satisfaction. This finding is contrary to past 

research that typically shows a non-significant association between performance

approach goals and psychological well-being (Verner-Filion & Gaudreau, 2010). The 

current research is, to the best of our knowledge, the first to study de role of 

achievement goals in the relation between passion and need satisfaction. These 

findings await confirmation in future research. 

Study 2 also showed that OP was related to both performance-approach and 

performance-avoidance goals. The present results demonstrate that OP in athletes is 

jointly associated with a strong desire to outperform others (i.e., performance

approach goals) and a fear of failing to do so (i.e., performance-avoidance goals), but 

not to a desire for self-irnprovement and mastery. Moreover, results of the indirect 

effects in Study 2 provided strong support for the conflicted goal pattern that stems 

from OP. Specifically, the positive effects of adopting performance-approach goals 

(i.e., higher levels of need satisfaction, life satisfaction and performance) were 

countered by the negative effects of also adopting performance-avoidance goals (i.e., 

lower levels of need satisfaction, life satisfaction and performance). The present 

research thus highlights that athletes with OP are strongly focused on setting goals in 

a normative fashion. This is because with OP, involvement in the passionate activity 

serves to satisfy contingencies such as self-worth (Mageau et al., 2011). 

Consequently, athletes with OP might feel the need to use normative, rather the self

referenced, comparisons when setting their goals. 

Overall, the results of Study 2 confirmed most of our initial hypotheses, 

although sorne results were not initially expected. Specifically, results of the SEM 

analyses revealed that OP was positively associated with need satisfaction in Study 2 

but not in Study 1. Also, HP was positively related to performance-approach goals, 

while OP was unrelated to mastery goals. One possible explanation for these findings 
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is the nature of the participants of Study 2 and the context in which data was 

collected. Precisely, Study 2 was conducted among elite hockey players during the 

tryout camps of highly competitive teams. At the time of data collection, athletes 

were thus evolving in a very strong evaluative context where they were facing fierce 

competition from all other athletes for securing positions on the raster. Thus, social 

comparison processes were highly salient, thereby facilitating achievement goals 

involving others at the expense of self. This rnight help understand why the current 

results are more tilted toward the normative (i.e., the OP -7 need satisfaction relation; 

the HP -7 performance-approach goals relation; the non-significant OP -7 mastery 

relation) compared with past research (Bonneville-Roussy et al., 2011; V allerand et 

al., 2007; V allerand, Mageau, et al., 2008). 

1.6.3 Limitations and Future Research 

The present research has sorne of limitations. First, although the results of the 

present studies are consistent with causal interpretation, the correlational design used 

prevents such an inference. The use of an experimental design would be important in 

future research in order to clearly show the causal relation between passion, 

achievement goals, and need satisfaction. For example, recently developed 

experimental manipulations of passion (Bélanger, Lafrenière, Vallerand, & 

Kruglanski, 2013b; Lafrenière et al., 2013, Study 2) could be used in future research. 

Second, the present research relied mainly on self-report data. It would be important 

to replicate these studies with other types of measures, such physiological assessment 

of performance (e.g., V02max, speed, etc.), or with indications from additional 

informants such as coaches, teammates and parents. Moreover, although the measures 

used to assess performance in this manuscript (i.e. , coaches' evaluations- Study 1 -

and the number of games played in highly competitive leagues over 15 years- Study 

2) have merit, they also have sorne limitations. Specifically, coaches ' evaluations 

remain a subjective assessment of performance. As for the measure used in Study 2, 
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other indicators of objective performance, such as the amount of points (i .e., goals 

and assists) amassed over an athlete's career, could have been used. However, 

considering the difficulty of comparing the amount of points accumulated as a 

function of players' position (i.e., attacker, defender, or goalkeeper) and the league in 

which they played (e.g., NHL, KHL, AHL, etc.), the number of games played in 

competitive leagues was considered an appropriate common denorninator to assess 

performance over such a long time span. To the best of our knowledge, Study 2 is the 

fust to study the association between motivational variables and long-term 

performance (i.e., more than ten years). Future research is neve1theless warranted to 

replicate the present findings and further our understanding of the variables involved 

in the performance of athletes over long periods of time. 

In sum, the present findings highlight the pivotai role of need satisfaction, 

achievement goals, and deliberate practice in the relation between passion, 

psychological well-being, and performance in sports. Specifically, the present 

research helps differentiating the roads through which passion can lead to sport 

performance while allowing athletes to experience high levels of psychological well

being. To our knowledge, this research is the first to empirically demonstrate the 

impact of passion, need satisfaction, achievement goals, life satisfaction and 

deliberate practice on the performance of athletes over a significant period of their 

careers. Future research is important in order to further test the implications of these 

findings for other sport participants such as coaches and referees. Overall, the present 

findings allow for a better understanding of the "two roads to performance" by 

demonstrating the mediating role of need satisfaction in the initial model proposed by 

V allerand and colleagues (2007; 2008) and further attest of the differentiated role of 

HP and OP in expert pelformance. 
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Table 1.2 

Mediation of the Effects of Harmonious and Obsessive Passion on Life Satisfaction, Deliberate 
Practice, and Performance Through Need Satisfaction and Deliberate Practice- Study 1 

Harmonious Passion to Outcome Indirect 95% CI 

Effect 
p 

Mediating Variables Lower Upper 

Life satisfaction Need satisfaction .108 .016 .020 .196 

Deliberate practice Need satisfaction .077 .047 .001 .153 

Performance Need satisfaction .080 .048 .001 .160 

Need satisfaction ~ Deliberate practice .011 .165 -.005 .027 

Obsessive Passion to Outcome Indirect 95% CI 

Effect 
p 

Mediating Variable Lower Upper 

Performance Deliberate practice .039 .073 -.004 .082 
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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS DE L'ARTICLE 2 

La passion envers le sport et la satisfaction des besoins psychologiques 
fondamentaux d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence sont des facteurs 
motivationnels importants pouvant influencer le fonctionnement optimal des athlètes 
(Gunnell et al., 2014; Quested & Duda, 2010; Vallerand et al., 2007; Vallerand, 
Mageau, et al., 2008). Bien que les recherches antérieures aient démontré 
l'importance de ces variables dans un contexte sportif, la plupart des études publiées 
à ce jour se consacrent à l'étude des différences interindividuelles. Dans la foulée de 
la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2000), Adie et ses collègues (2008) 
ont proposé que l 'étude des variations intra-individuelles au niveau la satisfaction des 
besoins psychologiques fondamentaux représente un enjeu clé en psychologie du 
sport et de l'exercice. Toutefois, un nombre restreint d'études publiées à ce jour se 
sont penchées sur la question des différences intra-individuelles au niveau de la 
satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux et du fonctionnement optimal 
des athlètes (Adie et al., 2012; Gagné et al., 2003; Reinboth & Duda, 2006; Stenling 
et al., 2015). Dans le cadre de cette étude, le fonctionnement optimal est défini 
comme étant l'atteinte simultanée de niveaux élevés de bien-être psychologie (c .-à-d., 
la présence d'affect positif, l 'absence d'affect négatif et la satisfaction envers le sport; 
Diener, 2000) et de performance (c. -à-d., qualité de la préparation et performance 
objective des athlètes). 

Le présent article vise trois objectifs principaux. En premier lieu, cet article 
examine l 'influence des deux types de passion, tels que définis par le Modèle 
Dualiste de la Passion (Vallerand, 2015; Vallerand et al., 2003), sur les variations 
intra-individuelles au niveau du fonctionnement optimal des athlètes dans une étude 
longitudinale. Ainsi, il est proposé que la passion harmonieuse sera associée 
positivement aux variations de bien-être psychologique, alors que la passion 
obsessive y sera associée négativement. De plus, il est attendu que la passion 
harmonieuse et la passion obsessive soient toutes deux positivement reliées à la 
qualité de la préparation des athlètes. Dans la lignée des études antérieures 
(Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al. , 2007; Vallerand, Mageau, et al., 
2008), il n'est toutefois pas attendu que les deux types de passion soient directement 
associés à la performance. En second lieu, le présent article vise à examiner 
l'influence des variations intra-individuelles au niveau de la satisfaction de besoins 
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psychologiques fondamentaux d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence sur 
le fonctionnement optimal des athlètes. Plus spécifiquement, il est attendu que les 
augmentations des trois besoins psychologiques fondamentaux seront associées à des 
augmentations au niveau du bien-être psychologique des athlètes. De plus, il est 
attendu que seules les augmentations au niveau du besoin de compétence seront 
associées à des augmentations de la qualité de la préparation et de performance. Le 
troisième et dernier objectif de cet article est d'explorer les effets de modération de la 
passion dans les relations entre les variations intra-individuelles de satisfaction de 
besoins psychologiques fondamentaux et le fonctionnement optimal des athlètes. 
Ainsi, il est attendu que les effets positifs des variations intra-individuelles au niveau 
du besoin de compétence sur la performance seront modérés par la passion obsessive. 

Dans le cadre de cet article, 91 joueurs de soccer élite orit rempli un questionnaire 
au début et à la fin de chacune des trois saisons (6 temps de mesure). Ces 
questionnaires comprenaient des échelles mesurant ( 1) la passion envers le sport 
(Vallerand et al., 2003), (2) la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux 
d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence (Deci & Ryan, 2000), (3) l'affect 
positif et négatif (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) et (4) la satisfaction envers le 
sport (Diener et al., 1985). De plus, (5) la qualité de la préparation des athlètes au 
quotidien ainsi que (6) leur performance objective ont été rapportées par leur 
entraineur. 

Les résultats d'anal y ses de régression par modélisation hiérarchique linéaire 
(HLM: Raudenbush, Bryk, Cheong, Congdon, & du Toit, 2011) démontrent que la 
passion harmonieuse est associée positivement à l'affect positif (y01 = .10, p = .03), en 
plus d'être associée négativement à l'affect négatif (y01 = -.24, p = .01) . La passion 
harmonieuse est aussi positivement associée à la qualité de la préparation des athlètes 
C'Yo1 = .42, p = .03). Quant à la passion obsessive, elle est associée positivement à 
l'affect négatif (y02= .15, p = .01) et à la qualité de la préparation des athlètes (y02= 
.23, p = .08). Quant aux besoins psychologiques fondamentaux, les résultats 
démontrent que les variations intra-individuelles d'autonomie, d'affiliation sociale et 
de compétence sont toutes associées positivement aux variations d'affect positif (y 10 = 
.20, p <.00 1; 'Y2o = .18, p = .002; y3o = .14, p = .02, respectivement) et de satisfaction 
envers le sport ('Yio = .31, p <.001; 'Y2o = .18, p = .002; y3o = .21, p = .01 , 
respectivement). Toutefois, seules les variations d' autonomie sont reliées aux 
variations d' affect négatif (y 10 = -.16, p =.02). De plus, les variations de compétence 
sont positivement reliées aux variations de la qualité de la préparation (y30 = .53, p 
<.001) et de performance (y3o= 1.71, p = .05) des athlètes. Les résultats démontrent 
aussi que la passion obsessive agit en tant que modérateur de la relation entre les 
variations intra-individuelles de compétence et de performance (y31 = -2.35, p = .03). 
Plus spécifiquement, ces résultats démontrent que la compétence est négativement 
reliée à la performance lorsque la passion obsessive est élevée. Ce n'est toutefois pas 
le cas lorsque la passion obsessive est faible, alors que la compétence est 
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positivement associee à la performance. Finalement, un résultat non prévu 
initialement s'est produit. En effet, les variations intra-individuelles d'autonomie sont 
associées négativement à la performance (y 10= -1.48, p = .01). Outre ce résultat 
inattendu, les résultats soutiennent généralement la grande majorité des hypothèses. 

En somme, ce second article démontre que la passion harmonieuse est associée au 
fonctionnement optimal des athlètes au niveau intra-individuel. Inversement, bien que 
la passion obsessive contribue positivement à la qualité de la préparation des athlètes, 
elle nuit au bien-être psychologique des athlètes. De plus, cette étude démontre que 
les variations intra-individuelles dans la satisfaction des besoins d'autonomie, de 
compétence et d'affiliations contribuent aux améliorations du bien-être 
psychologique des athlètes. Les résultats démontrent aussi que les variations intra
individuelles de compétence jouent un rôle prépondérant sur la qualité de la 
préparation et de la performance des athlètes. Cependant, les effets de la compétence 
sur la performance sont modérés par la passion obsessive, offrant ainsi un appui 
supplémentaire à l'hypothèse voulant que la passion obsessive soit associée avec des 
niveaux plus élevés de performance lorsque la compétence de 1' individu est mise en 
doute. 
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Abstract 

Grounded in the dualistic model of passion (DMP; V allerand et al., 2003) and 

basic needs theory (BNT; Deci & Ryan, 2000), the aim of the present study was to 

examine within-person variations in athletes' optimal functioning (i.e., positive and 

negative affect, athletic satisfaction, and quality of soccer preparation and 

performance) as a function of passion types and need satisfaction over the course of 

three competitive seasons. Elite youth soccer players (n = 91) completed multi

section questionnaires on up to six occasions, at the beginning and at the end of three 

seasons. Results of Hierarchical Linear Modeling analyses showed that between

person variations in harmonious passion (HP) were positively related to optimal 

functioning, whereas it was only partially the case with obsessive passion (OP). 

Moreover, within-person variations in the satisfaction of autonomy, relatedness, and 

competence were also associated with athletes' psychological well-being (i.e., 

positive and negative affect, and athletic satisfaction). Results also showed that 

within-person variations in competence were positively related to within-person 

variations in performance-related outcomes (i .e., quality of preparation and 

performance) . Additionally, OP moderated the effects of within-person variations in 

competence on performance. Specifically, competence was associated with lower 

levels of performance when OP was high in athletes. This was not the case when OP 

was low. Finally, an unexpected finding revealed that within-person fluctuations in 

autonomy were negatively related to performance. Overall, the results offer strong 

support to the tenets of the DMP and BNT, and are discussed in line with their 

implications to athletes in elite youth sport settings. 

Keywords: Passion; Need Satisfaction; Psychological Well-Being; 

Performance; Sport 
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The journey toward becoming a professional athlete reqmres focus, 

dedication, and long-term engagement. In order to reach their quest of becoming a 

professional soccer player, most athJetes play or practice every day in the youth ranks 

of a professional team, with the hope of one day playing for the first team. In order to 

maintain such an intense engagement toward the attainment of their goal over the 

course of severa! years, players have to be passionate. Indeed, passion is the fuel that 

helps players maintain focus and overcome the obstacles they inevitably face in the 

process of reaching the professional ranks. It is thus proposed that passion is a key 

contributing factor in the joint attainment of high levels of performance and 

psychological well-being (i.e., optimal functioning). Passionate athletes who reach 

high levels of performance should also experience higher levels of psychological 

well-being. Unfortunately, it is not always the case. For sorne athletes, passion indeed 

leads to high levels of performance, but at the cost of their psychological well-being 

(Vallerand et al., 2007; V allerand, Mageau, et al., 2008). 

According to the Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 2000), the 

atisfaction of the basic psychological needs of autonomy, relatedness, and 

competence is key to understanding how athletes can reach optimal functioning. 

Moreover, SDT proposes that the atisfaction of ali three needs is essential for growth 

and optimal functioning, at any given point in time. Along the same line, SDT also 

proposes that many situational and environmental factors can influence the 

satisfaction of ali three basic psychological needs. Over the course of athletes' 

involvement in academy settings, ones' sense of autonomy, competence, and 

relatedness can be affected by various factors, uch as the appointment of a new 
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coach, new tearnmates, being promoted to another team, one ' s own personal 

development, and even the simple passage of time. Grounded in the passion model 

(V allerand, 2015) and basic needs theory (Deci & Ryan, 2000), the aim of the present 

research was to examine the influence of passion and need satisfaction on optimal 

functioning in youth soccer players over three competitive seasons. 

2.1 The Dualistic Model of Passion 

According to the dualistic model of passion (DMP; Vallerand, 2015; 

Vallerand et al., 2003), passion is defined as a strong inclination toward a self

defining activity that is important, liked (and even loved), and in which a significant 

amount of time and energy is invested. Furthermore, this model proposes that passion 

is a multidimensional concept. The DMP proposes that the two types of passion (i.e., 

Harmonious Passion - HP - and Obsessive Passion - OP) can be distinguished in 

terms of how the passionate activity is regulated and integrated with other life 

domains. With HP, the activity occupies a significant, but not overpowering, space in 

one's identity and remains under the control of the individual as it is in harmony with 

other important life aspects. This is because, with HP, the process of internalization 

of the activity in the self occurs in an autonomous fashion. Thus, individuals with HP 

freely accept and engage in their passionate activity without any contingency attached 

toit (Mageau et al., 2011). 

In contrast, with OP, individuals face an uncontrollable urge to partake in the 

activity they love and find enjoyable, as activity engagement is beyond their control. 

Sin ce everything gravitates around the passionate activity, OP is associated with a 

rigid persistence, even when activity engagement is detrimental to other goals or 

activities in the person's life (Vallerand et al., 2003). This is because, with OP, the 

process of internalization of the activity in the self occurs in a controlled way, as it 

originates from intra- and/or interpersonal pressures and in addition to sorne sense of 
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enjoyment can also provide extrinsic benefits such as a boost of self-esteem (Mageau 

et al ., 2011). 

Passion thus represents a major ~otivational force providing people with the 

energy to reach high levels of performance. Past research has shown that deliberate 

practice, defined as a highly structured activity motivated by the explicit aim of 

improvement, is a key mediating variable in the relation between passion and 

performance (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, 

Mageau, et al., 2008). In line with the construct of deliberate practice (Ericsson & 

Charness, 1994), the quality of athletes' preparation is important for performance. In 

addition to the quantity of hours spent training on deliberately enhancing their skills, 

maintaining a healthy lifestyle is also important for performance. The quality of 

athletes' preparation th us re fers to efforts athletes put toward being in the best form 

possible (i.e., eating and sleeping habits, seriousness and concentration displayed on a 

daily basis, etc.). Coaches in professional academies are in a prime position to 

evaluate the quality of athletes' preparation as they interact with the athletes on a 

daily basis. 

Moreover, passion can go beyond deliberate practice and performance to 

facilitate other outcomes, such as psychological well-being. In what they called "the 

two roads to performance", V allerand and colleagues (2007; 2008) showed th at, in 

addition to its positive relation with deliberate practice and performance, HP is also 

associated with higher levels of psychological well-being. In contrast, performance 

cornes at the cost of psychological well-being with OP. Overall, research has showed 

that HP is associated with more adaptive cognitive, affective, and behavioral 

outcomes compared to OP (see Curran, Hill, Appleton, Vallerand, & Standage, 2015; 

Vallerand, 2015, for rewiews). 

2.2 Passion, Need Satisfaction, and Optimal Functioning in Sport 
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Self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 2000) posits that three basic 

psychological needs (i.e., autonomy, relatedness, and competence) are essential for 

the positive development and growth of ali humans. Autonomy is a sense of volition 

and personal initiative people experience with regard to their choices and decisions. 

Relatedness refers to a desire to feel connected to significant others and experience 

belongingness. Finally, competence represents a desire to interact effectively and to 

assert a sense of mastery within ones' environment. The satisfaction of the three basic 

needs has been associated with a range of positive outcomes related to psychological 

well-being such as positive and negative affect (Quested & Duda, 2010), and life 

satisfaction (Tay & Diener, 2011), as weil as behavioural outcomes such as deliberate 

practice (Verner-Filion, Vallerand, Arniot, & Mocanu, under review), and 

performance (Baard et al., 2004). Moreover, competence has been shown to be the 

key need to predict performance in both the exercise (Edmunds, Ntoumanis, & Duda, 

2006) and competitive sports (Halvari et al., 2009) domains. 

Building on past research, Verner-Filion and colleagues (under review) have 

shown that need satisfaction, as proposed by SDT, also plays a pivotai role in the 

understanding of the relation between passion and optimal functioning in athletes. 

Specificaily, results of two studies supported the mediating role of need satisfaction 

in the positive relation between HP and life satisfaction, deliberate practice, as weil as 

objective measures of performance, such as coaches reports (Study 1) and the number 

of games played in elite hockey leagues over the span of 15 years (Study 2). In 

contrast, OP was positively associated with performance through the effects of 

deliberate practice, but not need satisfaction. OP was also unrelated (Study 1) or 

negatively related (Study 2) to life satisfaction. Thus, OP in athletes is associated with 

a deep involvement in their quest toward performance by spending numerous hours in 

order to reach their goals. This devotion ultimately leads to high performance, albeit 

at the cost of lower levels of psychological weil-being because activity involvement 

does not lead to need satisfaction. OP is thus only partially related to optimal 
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functioning in athletes. In contrast, HP in athletes is positively related all indicators of 

optimal functioning (i.e., psychological well-being, deliberate practice, as well as 

short- and long-term performance) in athletes through the mediating effect of need 

satisfaction. The work of Vemer-Filion and colleagues (under review) thus 

demonstrates the importance of both passion and need satisfaction to better 

understand optimal functioning in athletes. 

2.3 The Present Research 

The findings presented above provide strong support for the tenability of the 

integration of the dualistic model of passion and basic psychological needs theory in 

achievement-oriented domains, such as sport. However, most of the existing research 

regarding need satisfaction in sport used either cross-sectional or longitudinal designs 

to study its role at between-person level. To this day, only a handful of papers have 

looked at within-person differences in need satisfaction to better reflect the effects of 

change in athletes' optimal functioning over time (Adie et al., 2012; Gagné et al., 

2003; Reinboth & Duda, 2006; Stenling et al., 2015). As proposed by Adie and 

colleagues (2008), assessing longitudinal patterns of change among athletic outcomes 

in relation with changes in need satisfaction is key to provide further tenability of the 

tenets of SDT within research in sport and exercise psychology. 

Gagné, Ryan, and Bargmann (2003) were the first to tackle this issue in the 

sport and exercise domains. In a study using a daily diary methodology with 

gymnasts, Gagné and colleagues found that within-person variations in need 

satisfaction accounted for variations on athletes' well-being on a daily basis. Similar 

findings were obtained in recent research with youth soccer players (Adie et al., 

2012), dancers (Quested et al., 2013), and athletes from various other sports 

(Reinboth & Duda, 2006; Stenling et al. , 2015). To this day, research looking at 

within-person variations in need satisfaction bas predominantly looked at athletes' 

psychological well-being. To the best of our knowledge, only one published study bas 
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looked at the influence of within-person variations of need satisfaction the other key 

aspect of optimal functioning, namely performance-related outcomes. In a study with 

recreational basketball players, Sheldon and colleagues (2013) found no significant 

relation between within-person variations in need satisfaction and performance. 

However, this study focused solely on recreational sports with only one type of 

performance indicator (i.e., shots taken and shooting percentage during games). 

Performance, especially in competitive team sports, is much more complex and 

en compasses many aspects, su ch as the quality of one' s technical, tac ti cal, physical, 

and mental attributes (Hughes & Bartlett, 2002; Morris, 2000). Thus, no research has 

yet to look at the influence of within-person variations in need satisfaction on 

competitive sport performance using an indicator assessing all of the aforementioned 

facets. 

In light of the above, the aim of the present study was threefold. First, it 

sought to look at the influence of passion on longitudinal within-person variations in 

athletes' optimal functioning (i.e., psychological well-being and performance-related 

outcomes) over the span of three competitive seasons. It was hypothesized that HP 

and OP would be respectively positively and negatively associated with within

person variations in psychological well-being (i.e., positive and negative affect, and 

athletic satisfaction). Moreover, and in line with past research on passion, deliberate 

practice, and performance, HP and OP were both hypothesized to be positively 

associated with within-person variations in the quality of athletes' preparation, but 

not directly with variations in performance (Bonneville-Roussy et al., 2011; 

Vallerand et al., 2007, 2008; Verner-Filion et al., under review). The second aim was 

to look at the influence of within-person variations of autonomy, relatedness, and 

competence on athletes' optimal functioning. More specifically, it was expected that 

within-person variations in ail three needs would be positively associated with 

athletes' psychological well-being. Regarding performance-related outcomes, only 

within-person variations in competence were expected to relate positively to the 



71 

quality of athletes' preparation and performance. The third and final aim was to 

explore the moderating role of passion in the relation between within-person 

variations in need satisfaction on athletes' optimal functioning. More specifically, 

past research shows that OP is associated with higher levels of performance when 

one's sense of self-worth is on the line (Bélanger et al., 2013a). Thus, the relation 

between competence and performance was expected to be moderated by OP. 

2.4 Method 

Participants. Participants were registered youth players with a North 

American professional soccer club. In total, a sample of 116 male youth soccer 

players, ranging from 12 to 24 years of age (M = 16.02 years, SD = 2.59), 

participated voluntarily in the study. Of these 116 players, 91 successfully completed 

the baseline questionnaire and at least one of the five follow-up questionnaires, for a 

total of 210 follow-up observations (average of 2.5 per participant). 

Procedures. Initially, a North American professional soccer club was 

contacted and informed about the conducting a study to better understand the 

motivational processes involved in the optimal functioning of athletes. After 

permission to conduct the research was granted by the Youth Club Director and 

following University ethical approval, a letter detailing the purpose and protocol of 

the study was sent to all eligible players and their parents. Written consent from both 

the athletes and their parents was obtained prior to data collection. In line with APA's 

guidelines on anonyrnity and confidentiality, players were told that their participation 

was voluntary and that they could stop participating at any point in time. This process 

was repeated at the beginning of each new season . Athletes were met twice per year, 

at the beginning (i.e., September) and at the end (i.e., following May) of each season. 

Questionnaires were adrninistered by the principal researcher in a supervised 

classroom within the club's facilities at each measurement point (total number of 

observations for positive and negative affect and life satisfaction = 210). Coaches 
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were contacted a few weeks after athletes completed their questionnaire to provide an 

assessment of athletes' quality of preparation and performance. This delay was 

granted to coaches so they would have time to know their athletes in more depth and 

thus, assess them with greater accuracy. Unfortunately, this time lag led to a little 

attrition regarding these two variables, as sorne athletes left the club between the 

completion of their questionnaire and the time coaches completed their evaluations. 

Finally, on sorne occasions, coaches failed to complete either the quality of 

preparation (i.e., total number of observations = 147) or performance (i.e., total 

number of observations = 180) scales. 

Measures 

All measures were assessed at each measurement point, with the exception of 

passion, which was only assessed at Time 1. 

Passion (Time 1 only). Athletes' passion was assessed using the Passion 

Scale (Vallerand et al ., 2003). Participants were asked to complete the items with 

respect to soccer. Two 6-item subscales were used to assess harmonious (e.g., "Being 

a soccer player is in harmony with other things that are part of me"; a = .81) and 

obsessive (e.g., "1 have difficulties controlling my urge to play soccer, a = .75). Items 

were rated using a scale ranging from 1 (do not agree at al!) to 7 (very strongly 

agree)3
. 

Need satisfaction (Times 1 to 6). Need satisfaction was measured using a 12-

item version of the Basic Need Satisfaction Scale from Deci and Ryan (2000) adapted 

to fit the soccer setting. This scale assessed athletes ' need for autonomy (e.g., "1 am 

3 The same 7-point Likert scale was used for all instruments throughout the 
manuscript, unless indicated otherwise. 
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free to express my ideas and opinions in my sport", a= .774 1 .73\ relatedness (e.g., 

"I get along with people in my sport", a= .83 1 .85) and competence (e.g., "I feellike 

I am a competent athlete", a= .79 1 .71). 

Affect (Times 1 to 6). Athletes reported the affect they generally experienced 

in their sport by completing the Positive and Negative Affect Scale (Watson et al., 

1988). This scale comprises two 10-item subscales assessing both positive (e.g., 

"When playing soccer, I feel happy"; a= .811 .85) and negative (e.g., "Wh,en playing 

soccer, I feel sad"; a = . 771 . 77) affect. 

Athletic satisfaction (Times 1 to 6). The 5-item (e.g., "I am satisfied of my 

life as an athlete"; a= .80/ .82) Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985), was 

adapted to sport and used to assess athletes satisfaction toward soccer. 

Quality of preparation (Times 1 to 6). Coaches assessed athletes' quality of 

preparation using a scale ranging for 0 (very poor) to 10 (excellent). When 

completing this scale, coaches were asked to reflect on the effort athletes typically 

made on a daily basis to be in the best form possible (i.e., quality of eating habits, 

quality of sleep, energy levels displayed daily, etc.). Coaches were in a good position 

to assess these parameters considering athletes trained with them on a daily basis 

throughout the year. 

Performance (Times 1 to 6). Coaches were asked to evaluate the performance 

of their athletes on a 27-item questionnaire using a 5-point Likert scale ranging from 

0 (very poor performance) to 5 (outstanding performance). Each coach was asked to 

provide an assessment of the athletes' technical abilities (e.g., quality of passes, shots, 

4 One item from the autonomy subscale showed very poor factor loading (" I feel 
pressured by others", reversed, original a = .58/.50) and was thus removed from 
further analyses, at ali measurement times. 
5 The alphas reported prior to the slash are for measure at Time 1, while the alphas 
reported after the slash represent an average of the measure from Time 2 to Time 6. 
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dribbles, etc.), tactical awareness (e.g., positioning, anticipation, etc.), physical 

abilities (e.g., speed, endurance, strength, etc.), and mental strength (e.g., self

confidence, concentration, etc.). This scale was built in partnership with the coaches. 

Coaches were told to " Rate each of [their] players' performance since the [last 

measurement point] on the following scale". Ali items were aggregated to form a 

single indicator of players ' performance and showed adequate reliability (a = .83/ 

.75). 

Data Analysis 

Data were analyzed using hierarchical linear modeling with HLM 7.0 

(Raudenbush et al., 2011) given that the present study involved a hierarchically 

structured data set, where repeated measures (i.e., need satisfaction, affect, athletic 

satisfaction, quality of preparation, and performance) were nested un der participants' 

dispositional measures (i .e., HP and OP, as well as base levels of all other variables). 

Moreover, HLM analyses with the restricted maximum likelihood method of 

estimation were conducted, thus allowing for the exarnination both between- and 

within-person sources of variances in athletes' affect, athletic satisfaction, quality of 

preparation and performance. All dispositional variables were centered at the sample 

mean. The hypothesized relations among athletes' HP and OP, autonomy, relatedness 

and competence on affect, athletic satisfaction, quality of preparation, and 

performance, were exarnined with the following equation: 

LeveZ 1: Situational Outcome (i.e ., affect, athletic satisfaction , quality of 

preparation, or performance)ij = ~oj + ~li (Situational Autonomy) + ~2j (Situational 

Relatedness) + ~3i (Situational Competence)+ rij 

Level2: ~Oj = Yoo + Yo1 (HP) + Yoz (OP) + Yo3 (Dispositional Outcome) + uoj 

~ Jj = YJO + Y11 (HP) + Y1 2 (OP) + Yl3 (Dispositional Autonomy) + u1j 

------------------------~----------------
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P 2j = Y2o + Y2 1 (HP) + Y22 (OP) + Y2J (Dispositional Relatedness) + u2j 

p Jj = Y3o + YJ I (HP) + YJ2 (OP) + YJJ (Dispositional Competence)+ u3j 

More specifically, these equations allowed for the study of the influence of 

passion and changes in all three basic psychological needs on changes in outcome 

(i.e., affect, athletic satisfaction, quality of preparation, or performance). 

2.5 Results 

Preliminary Analyses. In order to screen for multivariate outliers, we 

computed Mahalanobis distance values for all participants. Four participants 

exceeded the critical chi-square value at the p = .001 and were thus removed from the 

final sample (N = 87). Participants completed a total of 201 questionnaires (average 

of 2.31 per athlete, for positive and negative affect and athletic satisfaction). For the 

reasons aforementioned, the total number of observation for the quality of preparation 

and performance (i.e., 1451177 observations, averages of 1.67/2.03 per athlete, 

respectively) were slightly lower. Means, standard deviations, and Pearson 

correlations for variables at Time 1 are presented in Table 1. The information 

regarding the repeated measures was obtained by aggregating the data from Time 2 to 

Time 6 and is presented in Table 2. 

Main Analyses. 

Positive affect. Results (see Table 3) from the prediction of means (Poj) 

showed that HP was related to positive affect (Yoi = .10, p = .03) at mean level. Thus, 

the more athletes were harmoniously passionate toward soccer, the higher levels of 

positive affect they reported. However, OP was unrelated to positive affect. 

In addition, results revealed that the within-person satisfaction of autonomy, 

relatedness, and competence were positively associated with positive affect at the 
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within-person level (YIO = .20, p <.001; Y2o = .18, p = .002; Y3o = .14, p = .02, 

respectively) . More precisely, athletes who experienced higher satisfaction of ali 

three basic psychological needs at each measurement point repo1ted higher levels of 

positive affect on a repeated basis. HP and OP did not act as a moderator of the slope 

of any need on positive affect. 

Negative affect. Results (see Table 3) from the prediction of means CPoj) 

showed that HP was negatively associated with negative affect (y01 = -.24, p = .01). In 

contrast, OP was positively related to negative affect (y02= .15, p = .01) at the mean 

level. 

In addition, results revealed that the within-person satisfaction of autonomy 

was negatively associated with negative affect at the within-person level (y 10 = -.16, p 

=.02). No significant effects were found for within-person variations in relatedness 

and competence. No significant moderating effects of passion were found in the 

relation between need satisfaction and negative affect. 

Athletic satisfaction. Results (see Table 3) from the prediction of means CPoj) 

showed that neither HP nor OP were associated with athletic satisfaction at the mean 

level. However, results revealed that the within-person satisfaction of autonomy, 

relatedness, and competence were ali positively associated with within-person athletic 

satisfaction (YIO = .31, p <.001; Y2o = .18, p = .002; Y3o = .21 , p = .01, respectively). 

More precisely, athletes who experienced higher satisfaction of aU three basic 

psychological needs at each measurement time reported higher levels in athletic 

satisfaction. Moreover, results showed that HP moderated the effects of within-person 

variations in relatedness on athletic satisfaction (y2 1 = .39, p = .002). Specifically, 

within-person variations of relatedness in athletes were positively related to athletic 

satisfaction to a grea ter extent wh en athletes had higher levels of HP. Fin ally, 

competence at the between-person level moderated the relation between competence 

and athletic satisfaction at the within-person Jevel (y 10 = .15, p =.04) . More 
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specifically, within-person variations of competence were positively related to 

players' athletic satisfaction to a greater extent for players with higher levels of 

competence at the between-person level. 

Quality of preparation. Results (see Table 3) from the prediction of means 

(~oj) showed that HP positively predicted the quality of athletes' preparation (y01 = .42, 

p = .03). Moreover, OP was positively related to the quality of athletes' preparation, 

albeit marginally (yo2= .23, p = .08). Also, results revealed that the within-person 

satisfaction of competence was positive! y associated with the quality of preparation at 

the within-person level (y30 = .53, p <.001). No significant effects were found for 

situational autonomy and relatedness. Finally, no significant moderating effects of 

either types of passion were found in the relation between need satisfaction and the 

quality of athletes' preparation. 

Performance. Results (see Table 3) from the prediction of means (~oj) 

showed that HP and OP did not directJy predict athletes' performance at the mean 

level. However, within-person variations of competence were positively related to 

within-person levels of performance (y30= 1.71, p = .05). Results also showed that OP 

moderated the relation between competence and performance (y31 = -2.35, p = .03). 

More precisely, high levels of within-person competence were associated with lower 

in performance when athletes had higher levels of OP. Finally, contrary to our 

hypotheses, situational autonomy was negatively related to performance (y 10= -1.48, p 

= .01). 

2.6 Discussion 

Youth soccer players evolving in academies dedicate themselves on a daily 

basis trying to improve their skills to reach their dream of playing one day in the 

professional ranks. Such a long-term dedication requires athletes to be passionate. 

Moreover, during adolescence athletes are in continuous evolution. The study of 
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change in need satisfaction is thus essential to better understand the processes 

involved in the optimal functioning of youth athletes. Grounded on the Dualistic 

Model of Passion (V allerand et al., 2003) and basic psychological needs theory (Deci 

& Ryan, 2000), the purpose of the present research was to look at the influence of 

both between-person (i.e., passion) and within-person (i.e., satisfaction of the basic 

needs of autonomy, relatedness and competence) variations on changes in youth 

soccer players' optimal functioning (i.e., psychological well-being and peiformance

related outcomes) over the span of three competitive seasons. First, it was 

hypothesized that HP would be positively related to total optimal functioning for 

athletes. In contrast, OP was hypothesized to be positively associated with the quality 

of preparation, but not of psychological well-being. 

With regards to need satisfaction, it was expected that within-person 

variations m all three needs of autonomy, relatedness, and competence would be 

positively related to athletes' psychological well-being. Moreover, within-person 

variations in competence were expected to relate positively to the quality of athletes' 

preparation and performance. Finally, the moderating role of passion in the relation 

between within-person variations of need satisfaction, and on athletes' optimal 

functioning was explored. lt was expected OP would moderate the effects of 

competence on performance, because OP was shown to be associated with higher 

levels of performance when one' s sense of self-worth is at play. Overall, the results of 

the present study provided general support for these hypotheses and lead to a number 

of implications. 

2.6.1 Passion and Optimal Functioning in Athletes 

Passion bas been shown to be a key determinant of optimal functioning in 

achievement-oriented domains, such as sport. Specifically, both HP and OP have 

been associated with deliberate practice and, indirectly with pe1formance. In the 

process, HP has been positively, while OP bas been either unrelated or negatively 
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related, to psychological well-being (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 

2007, 2008; Verner-Filion et al., under review). The present study corroborates past 

findings by showing that HP was positively associated with positive affect and the 

quality of athletes' preparation, while also being negatively related to negative affect. 

OP was also positively associated with the quality of preparation (albeit marginally). 

However, it was positively associated with negative affect. OP in athletes is thus 

associated with a deep involvement toward reaching performance by preparing 

oneself as adequately as possible on a daily basis (i.e., quality sleep, healthy eating 

habits, continuous efforts in training, etc.). In line with the literature on deliberate 

practice (Ericsson & Charness, 1994), these efforts in preparation will ultimately put 

athletes in the best position to reach high levels of performance. With OP, however, 

performance cornes at the priee of lower levels of psychological well-being. In 

contrast, HP is positively related to both psychological well-being and quality of 

preparation. The current findings thus provide additional support for the "two roads to 

performance" (Vallerand, 2015). 

The present findings also contribute to the literature on passion and 

performance by testing the influence of both types of passion on within-person 

variations in optimal functioning. Past research has solely focused on between-person 

differences of passion and performance. To the best of our knowledge, the current 

findings are the fust to demonstrate that both types of passion are differentially 

related to within-person variations in psychological well-being and performance

related outcomes in athletes. Thus, passion matters not only for between-person 

differences in optimal functioning, but also with respect to the ongoing within-person 

fluctuations of well-being and performance that talee place over time. 

2.6.2 Within-Person Changes in Need Satisfaction and Optimal Functioning in 

Athie tes 
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Building upon past research (Adie et al., 2012; Gagné et al., 2003), the results 

of the present study also highlight the role of within-person changes in autonomy, 

relatedness and competence to better understand variations in athletes optimal 

functioning, especially with regards to psychological well-being. The proposed 

hypotheses were strongly supported by the present results. However, sorne 

unexpected findings were uncovered by the present research. The implications of all 

the present findings on athletes' psychological well-being and performance-related 

outcomes are discussed in the sections below. 

Psychological well-being. With regards to athletes' psychological well-being, 

the present findings offer strong support for the BNT and the proposed hypotheses. 

Within-person variations in all three needs (i.e., autonomy, relatedness, and 

competence) were positively related with positive affect and athletic satisfaction over 

time. Ail three needs are thus key in allowing athletes to experience a positive, 

healthy engagement in soccer over time. The current findings are in line with past 

research showing that changes in the satisfaction of autonomy, relatedness and 

competence are all associated with positive changes in the quality of emotional 

experiences in athletes (Adie et al., 2012; Gagné et al., 2003; Quested et al., 2013; 

Stenling et al., 2015). 

The present results, however, differed from our hypotheses with regard to 

changes in negative affect. Only within-person variations of autonomy, but not in 

competence or relatedness, were negatively associated with negative affect. The 

present findings, as well as past research in sport (Adie et al., 2008; Reinboth, Duda, 

& Ntoumanis, 2004), thus only provide partial support for the importance of all three 

needs in the occurrence of negatively-valenced emotional outcomes in sport. In 

contrast, Gagné and colleagues (2003) showed that daily changes in all three needs 

for gymnasts were negatively related to negative affect prior to, but not after, a 

practice. Along the same lines, Quested and colleagues (2013) showed that changes 
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in competence, but not autonomy or relatedness, were negatively associated with 

daily negative affect in settings where performance was more salient (i.e., rehearsals 

and group performances). Past research (Gagné et al., 2003; Quested et al., 2013), 

along with the current findings, thus highlights the variability of the influence of all 

three needs on negatively-valenced indicators of psychological well-being. This may 

be due to the nature of the sport (e.g., individual vs. team sports) or the context (e.g., 

highly evaluative vs . task and mastery based) in which athletes are involved. Overall, 

the present findings provide further support for the greater importance of need 

satisfaction in the study of psychological well-being rather than the absence of ill

being (Adie et al., 2008). Future research on need thwarting may be helpful in 

clarifying this issue. 

Performance-related outcomes. The current study is among the first, to the 

best of our knowledge, to test the influence of within-person variations in need 

satisfaction on performance-related outcomes. The main takeaway from the present 

results with regards to performance-related outcome is the key role of within-person 

variations in competence. More specifically, within-person competence was the only 

parameter of the proposed model to be positively associated with the quality of 

athletes' preparation and performance over time. This finding is in line with past 

research showing the daily feelings of competence were the sole need related to 

optimal functioning in performance-oriented settings with dancers (Quested et al., 

2013). Thus, the more athletes felt competent compared to their own mean, the more 

positively their coaches evaluated the quality of their preparation, as well as their 

performance on the field . The present findings thus suggest that within-person 

variations in competence have a great impact, not only on players' psychological 

well-being, but also on their performance, as assessed by their coaches. 

Consequently, this translates into more positive evaluation of the players by their 

coach, both on and off the field. In line with past research (Reinboth et al., 2004), 
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competence thus appears to be the key factor in order to better understand optimal 

functioning of athletes', both in terms of psychological well-being and performance. 

Moreover, the present study suggests that the role of competence m 

performance is even more nuanced, by showing that the positive effects of 

competence on performance were moderated by between-person differences in OP. 

More specifically, competence was associated with lower levels of performance when 

OP was high in athletes . This was not the case when OP was low. This findings 

provides further support for one of the key assumptions of the DMP, which proposes 

that OP in individuals leads to a defensive mode of functioning based on a contingent 

sense of self-worth (Mageau et al., 2011). The present results are in line with the 

findings of Bélanger and colleagues (2013a) who demonstrated that OP was 

positively associated with performance following failure, but not success information. 

Such effects are non-existent with HP, as it is derived from a secure sense of self. The 

current findings thus provide additional supp01t for the idea that HP and OP are key 

variables in predicting performance, especially when ones' competence in one line. 

The present results also led to an unexpected result by showing that within

person variations in autonomy were negatively related to performance. One possible 

explanation for this finding revolves around the distinction between autonomy and 

structure. Structure involves the communication of clear expectations with respect to 

one's behavior (Connell & Wellborn, 1991). In the context of highly competitive 

professional soccer academies, such as was the case in the present study, high 

autonomy in the absence of structure may underrnine performance. This is because 

high levels of autonomy may be experienced more as a laisser-faire attitude than an 

accurate representation of autonomy, as originally defined by SDT (i.e., high levels of 

both autonomy and structure) . Past research has provided support for this hypothesis 

by showing that the combination of high levels of autonomy with low levels of 

monitoring (i .e., structure) is negatively related to performance in the work setting 



83 

(Langfred, 2004). Thus, it would appear that performance suffers when individuals 

feel autonomous but do not perceive sufficient structure necessary to fully use such 

autonomy. Unfortunately, perceptions of structure were not assessed in this study. 

Future research is thus needed to test this hypothesis in a competitive sport setting. 

2.6.3 Limitations, Future Research, and Conclusions 

The present research has sorne limitations, however. The longitudinal design 

used in this study allows for the exarnination of change in athletes over the course of 

three seasons, but the data is still correlational in nature. Even though the present 

research goes beyond cross-sectional results, causes and effects cannat be 

determined. Thus, additional research using experimental designs is warranted. For 

example, future research could use recently developed experimental manipulations to 

induce either types of passions (e.g., Bélanger, Lafrenière, V allerand, & Kruglanski, 

2013b, Study 3). Another limitation of this study consists in the use of self-repmt 

questionnaires to gather all data with respect to the motivational (i.e., passion and 

need satisfaction) and emotional (i.e., athletic satisfaction, positive and negative 

affect) variables assessed herein. Moreover, future research using novel and different 

indicators of psychological well-being would be useful. This is especially true for 

negative-valenced indicators of psychological well-being, such as anxiety, stress, or 

depression. These outcomes have mostly been overlooked by research on within

person changes in need satisfaction. Future work may consider using objective 

measure of psychological well-being, such as cortisol leve}, to address the two 

aforementioned limitations. Finally, the sample used in this study was uniquely 

composed of adolescent and young adult male elite soccer players. Future research 

with different populations (e.g., adult participants, females, exercise, other team 

sports, individual sports, etc.) is warranted to support the generalizability of our 

findings . 
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In conclusion, the present research builds upon the DMP (Vallerand et al., 

2007, 2008; Verner-Filion et al., under review) and BNT-based research in the sport 

domain (Adie et al., 2008, 2012; Gagné et al., 2003; Quested et al., 2013) to 

demonstrate the importance of passion and within-person changes in the need 

satisfaction to better understand the optimal functioning of athletes over the span of 

three competitive seasons. 
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CHAPITRE III 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

Ce dernier chapitre souligne la contribution scientifique de la présente thèse. li 

se divise en cinq sections. La première section aborde les contributions théoriques des 

études composant cette thèse alors que la seconde traite de l'apport pratique des 

résultats obtenus dans les deux articles de celle-ci. Une présentation des limites 

reliées aux études présentées dans cette thèse compose la troisième section. La 

quatrième section propose des pistes de recherche futures alors qu'une brève 

conclusion est présentée dans la cinquième et dernière section. 

3.1 Implications théoriques 

La présente thèse comporte plusieurs implications théoriques . Plus 

spécifiquement, les résultats présentés dans les deux articles s'appliquent 

principalement au Modèle Dualiste de la Passion, à la théorie de l'autodétermination 

ainsi qu'à l'étude de la performance sportive. 

3.1.1 Le Modèle Dualiste de la Passion 

Les résultats de cette thèse ont d'importantes retombées pour le Modèle 

Dualiste de la Passion (Vallerand, 2008, 2010, 2012, 2015; Vallerand et al., 2003) 

puisqu'ils procurent un soutien additionnel à la conceptualisation bidimensionnelle de 
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la passion envers le sport, tel que démontré dans les recherches antérieures (Arniot et 

al., 2006; Curran et al., 2013; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008; 

Verner-Filion et al., 2014). Ainsi, les passions harmonieuse et obsessive envers le 

sport représentent deux construits distincts menant à des conséquences différentes 

pour les athlètes. Les résultats de l'Article 1 démontrent que les deux types de 

passion, par 1' entremise de la satisfaction des besoins et de la pratique délibérée, sont 

tous deux reliés positivement à la performance, en plus d'être associés de manière 

différentielle aux différences interindividuelles de bien-être psychologique. Plus 

spécifiquement, la passion harmonieuse contribue au bien-être psychologique des 

athlètes, tandis que la passion obsessive y nuit. Le bien-être psychologique et la 

performance représentent deux des dimensions fondamentales au fonctionnement 

optimal des athlètes (Vallerand, 2013). De plus, cette thèse démontre l'importance de 

la passion pour la compréhension de la performance à court (p. ex. : Étude 1 de 

l'Article 1) et à long terme (p. ex. : Étude 2 de l'Article 1 et Article 2). La passion 

envers le sport représente donc une importante force motivationnelle procurant aux 

athlètes l'énergie et le focus nécessaires permettant l'atteinte de la performance de 

haut niveau, autant au cours d'un tournoi, de quelques saisons ou même au terme 

d'une carrière de 15 ans. 

En plus des résultats de l'Article 1 qui démontrent 1' importance des deux 

types de passion sur les différences interindividuelles, les résultats de l'Article 2 

démontrent le rôle de la passion sur les variations intra-individuelles de 

fonctionnement optimal chez les athlètes. Ces résultats démontrent que la passion 

envers le sport influence la qualité des conséquences vécues par les athlètes de 

manière répétée, par rapport à leur propre moyenne, au fil du temps. La passion 

harmonieuse représente donc une variable clé afin de mieux comprendre comment 

certains athlètes arrivent à améliorer la qualité de leur investissement envers leur 

sport (p.ex. : la qualité de la préparation), tout en éprouvant un plus grand bien-être 

psychologique (augmentations d' affect positif et diminutions d'affect négatif au fil du 



90 

temps). Bien que la passion obsessive soit elle aussi associée à des hausses dans la 

qualité de la préparation des athlètes, elle est également associée à des diminutions en 

termes de bien-être psychologique (c.-à-d., augmentations d'affect négatif) au fil du 

temps. La différenciation entre les deux types de passion est donc primordiale afin de 

comprendre adéquatement le rôle de la passion dans l'évolution des conséquences 

sportives et psychologiques des athlètes. 

Les « deux routes » vers la performance 

Les résultats de la présente thèse apportent un appui supplémentaire à la 

conceptualisation des «deux routes» vers la performance (Bonneville-Roussy et al., 

2011; Vallerand et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008). En ce sens, les 

résultats de l'Article 1 contribuent à l'avancement des connaissances en démontrant 

le rôle médiateur de la satisfaction des besoins psychologiques dans la relation entre 

la passion et la performance. La première route vers la performance identifiée par 

Vallerand et ses collègues (2007; 2008) émane de la passion harmonieuse et permet 

aux individus d'atteindre le fonctionnement optimal, c'est-à-dire l'atteinte simultanée 

de niveaux élevés de bien-être psychologique et de performance. Les résultats du 

premier article démontrent que la satisfaction des besoins psychologiques 

fondamentaux agit en tant que variable médiatrice dans la relation entre la passion 

harmonieuse et le fonctionnement optimal des athlètes. La passion harmonieuse 

permet donc aux athlètes de s'engager dans la pratique de leur sport avec ouverture, 

menant conséquemment à la satisfaction de leurs besoins psychologiques 

fondamentaux. La passion harmonieuse est associée à un engagement libre et sans 

contingences dans le sport, à travers duquel les athlètes se sentent autonomes, 

compétents et affiliés aux autres personnes impliquées dans la pratique de leur sport 

(c.-à-d., entraineurs, coéquipiers, etc.). Ces résultats ont cohérents avec la 

documentation antérieure sur la passion qui démontre que la passion harmonieuse 

donne accès à un grand répertoire de processus adaptatifs (Vallerand, 2015). À la 
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lumière des résultats de l'Article 1, il semble qu'en plus de la pratique délibérée, la 

satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux joue un rôle essentiel dans la 

compréhension des liens unissant la passion harmonieuse au fonctionnement optimal 

des athlètes. 

La seconde route vers la performance découle de la passion obsessive. Bien 

qu'elle permette l'atteinte de niveaux élevés de performance, la passion obsessive 

semble nuire au bien-être psychologique des athlètes . Les résultats de la présente 

thèse démontrent que la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux n'agit 

pas en tant que variable médiatrice dans la relation entre la passion obsessive et la 

performance. C'est plutôt par l'entremise de la pratique délibérée que la passion 

obsessive mène à la performance. La passion obsessive est donc associée au désir de 

fournir les efforts nécessaires à l'atteinte de la performance, sans toutefois satisfaire 

ses besoins psychologiques d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale au 

passage. Bien que le travail acharné émanant de la passion obsessive (c.-à-d., la 

pratique délibérée) permette aux athlètes d'atteindre des niveaux élevés de 

performance, le tout se fait au détriment de leur bien-être psychologique. ll semble 

qu'avec la passion obsessive, l'atteinte de la performance est un processus 

douloureux au cours duquel le sacrifice du bien-être psychologique semble 

représenter un mal nécessaire. Les résultats de l'Étude 2 de l'Article 1 démontrent 

toutefois l'existence d'un lien significativement positif dans la relation entre la 

passion obsessive et la satisfaction des besoins. Cependant, les effets de médiation se 

sont avérés non significatifs. Bien que la passion obsessive permette parfois de vivre 

un certain degré de satisfaction des besoins, cette satisfaction ne représente pas un 

facteur déterminant pour la performance, contrairement à la passion harmonieuse. 

Ainsi, même s'ils satisfont leurs besoins psychologiques dans une certaine mesure, 

les athlètes ayant une passion obsessive risquent également de se sentir obligés de 

s'engager dans la pratique délibérée de leur sport afin de satisfaire les contingences 

internes (p. ex. : maintien de 1' estime de soi, rehaussement de soi) ou externes (p. 
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ex. : recevoir une récompense ou éviter une punition) associées à la pratique de leur 

sport (Donahue et al., 2009; Lafrenière, Bélanger, et al., 2011; Mageau et al., 2011; 

Rip et al., 2012). C'est plutôt par l'entremise de la pratique délibérée que la passion 

obsessive amène les athlètes à s'investir corps et âme dans la pratique de leur sport, 

menant conséquemment à l'atteinte des niveaux élevés de performance, mais au 

détriment du bien-être psychologique. 

Passion et buts d'accomplissement 

L'Étude 2 de l'Article 1 avait comme objectif d'incorporer les buts 

d'accomplissement (Elliot & Church, 1997) comme variable médiatrice 

supplémentaire au modèle proposé à l'Étude 1. Les buts d'accomplissement ont été 

identifiés précédemment comme agissant à titre de variables médiatrices dans la 

relation entre la passion et la performance (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand 

et al., 2007; V allerand, Mageau, et al., 2008). ll importait donc d'examiner le rôle des 

buts d'accomplissement dans la relation entre la passion, la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux et le fonctionnement optimal des athlètes. 

En premier lieu, les résultats de cette étude ont contribué à confirmer la 

relation existant entre la passion harmonieuse et les buts de maitrise. Ainsi, la passion 

harmonieuse permet aux athlètes de s'engager librement dans la pratique de leur sport 

en ayant comme objectif la compréhension en profondeur, la maitrise de la tâche et 

l'amélioration des aptitudes. En conséquence, l'adoption de buts de maitrise mène à 

la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux. De plus, les résultats de 

l'Étude 2 démontrent que les effets combinés des buts de maitrise et de satisfaction 

des besoins médiatisent la relation positive entre la passion harmonieuse et le 

fonctionnement optimal des athlètes (c.-à-d., bien-être psychologique, pratique 

délibérée et performance). Comme les recherches antérieures l'ont avancé, les buts de 

maitrise représentent donc le type de but le plus adaptatif pour les athlètes (V allerand 

et al., 2007; Vallerand, Mageau, et al., 2008). 
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Or, contrairement aux études antérieures, les résultats de l'Étude 2 de l'Article 

1 démontrent que la passion harmonieuse était aussi positivement associée aux buts 

de performance-approche. Les buts de performance-approche agissaient par ailleurs 

positivement comme médiateurs de la relation entre la passion harmonieuse et la 

satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux. Également, les effets combinés 

des buts de performance-approche et de la satisfaction des besoins psychologiques 

médiatisaient la relation positive entre la passion harmonieuse et la performance, 

mais 13. relation entre la passion harmonieuse et la pratique délibérée n'était pas 

médiée par ces mêmes variables. Une explication potentielle de ce résultat réside dans 

le fait qu 'avec les buts de performance-approche, les individus ont tendance à 

prioriser des stratégies d'apprentissage en surface afin de supplanter leurs 

compétiteurs (Elliot et al., 1999). La pratique délibérée nécessite toutefois un 

engagement plus en profondeur de la part des athlètes s'ils désirent véritablement 

améliorer leurs aptitudes. n semble donc qu 'avec les buts de performance-approche, 

les athlètes fassent le nécessaire pour mieux performer que leurs pairs, sans s'investir 

pleinement dans un type de pratique menant à 1' amélioration de leurs aptitudes. Ainsi, 

seule l'adoption de buts de maitrise (en combinaison avec la satisfaction des besoins) 

médie la relation entre la passion harmonieuse et la pratique délibérée. 

L 'Étude 2 de l'Article 1 démontre aussi que la passion obsessive était reliée 

positivement aux buts de performance-approche et de performance-évitement. Ainsi, 

la passion obsessive est conjointement reliée au désir de supplanter les autres (c.-à-d., 

buts de performance-approche) et la crainte d'être soi-même supplanté (c.-à-d., buts 

de performance-évitement). Ces résultats sont conformes à ceux démontrés dans la 

documentation scientifique à ce jour (Bonneville-Roussy et al., 2011; Vallerand et al., 

2007, 2008). Toutefois, contrairement aux résultats des études antérieures, ceux de 

l'Étude 2 de l'Article 1 démontrent que la passion obsessive n'est pas associée au 

désir d'apprendre en profondeur et de maîtriser les tâches. Les effets indirects testés 

ont aussi démontré le rôle conflictuel de ce patron d'adoption de buts. Ainsi, les effets 
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positifs des buts de performance-approche (c.-à-d., niveaux plus élevés de satisfaction 

des besoins psychologiques, de satisfaction de vie et de performance) sont 

contrecarrés par les effets négatifs de l'adoption de buts de performance-évitement 

(c.-à-d., niveaux plus faibles de satisfaction des besoins psychologiques, de 

satisfaction de vie et de performance). Les résultats de cette étude démontrent donc 

que la passion obsessive est associée à l'adoption de buts normatifs par lesquels les 

athlètes se comparent constamment aux autres. L'une des raisons expliquant 

l'adoption de ce type de but pourrait être la satisfaction des contingences, telles que 

celles d'estime de soi, qui sont associées à la pratique de leur sport (Mageau et al ., 

2011). Des recherches futures pourraient étudier cette hypothèse. 

Passion et changements infra-individuels de fonctionnement optimal 

La presque totalité des études ayant traité des relations entre la passion et le 

fonctionnement optimal des athlètes s'est attardée aux effets de la passion sur les 

différences interindividuelles au njveau du fonctionnement optimal. De telles études 

ont démontré, entre autres, que plus un individu indique des niveaux élevés de 

passion harmonieuse, plus il rapporte également vivre des niveaux élevés de bien-être 

psychologique. L'Article 2 apporte toutefois un nouvel éclairage aux études 

antérieures en s'intéressant plutôt aux effets de la passion sur les variations intra

individuelles de fonctionnement optimal. Une telle approche permet de détermjoer les 

effets de la passion sur les variations de bien-être psychologiques et de performance 

vécues par les athlètes comparativement à leur propre njveau de base, au cours d'une 

certaine période de temps (trois ans, dans le cadre de l'Article 2). Les résultats de 

l'Article 2 apportent donc une vue complémentaire à celle de l'Article 1 en 

démontrant que la passion a des répercussions non seulement sur les différences entre 

les individus, mais aussi sur chacun d'entre eux au fil du temps. 

Plus spécifiquement, les résultats de l'Article 2 démontrent que la passion 

harmonieuse et la passion obsessive sont toutes deux associées positivement à des 



95 

augmentations intra-individuelles en termes de la qualité de la préparation des 

athlètes, soit une forme pratique délibérée évaluée par les entraineurs. Selon la 

documentation sur la pratique délibérée (Ericsson & Charness, 1994), les efforts 

fournis par les athlètes afin de se préparer adéquatement sur une base régulière (c.-à

d., qualité du sommeil et de l'alimentation, efforts continus fournis aux 

entrainements) leur permettent d'atteindre des niveaux élevés de performance à long 

terme. De plus, la passion harmonieuse est positivement associée au bien-être 

psychologique (c.-à-d., augmentations d'affect positif et diminutions d'affect négatif) 

au niveau intra-individuel, alors que la passion obsessive y est associée négativement 

(c.-à-d., augmentations d'affect négatif). Ces résultats démontrent également que le 

type de passion entretenu par un athlète envers son sport importe afin de mieux 

comprendre comment certains arrivent à vivre des augmentations de conséquences 

positives au fil du temps, autant sur les plans du bien-être psychologique que de la 

préparation et de la performance. Inversement, pour d'autres, la passion sert de force 

motivationnelle fournissant l'énergie pour améliorer la qualité de leur préparation, 

mais au détriment du bien-être psychologique. 

Ces résultats sont probants pour mieux comprendre l'évolution du 

fonctionnement optimal chez les athlètes dans le temps. L'Article 2 démontre que la 

passion harmonieuse amène les athlètes à s'engager dans une trajectoire positive de 

développement, en leur permettant de vivre des augmentations de bien-être 

psychologique et de qualité de leur préparation sur une base temporelle. En lien avec 

la théorie du Broaden-and-Build, il semble que l'expérience répétée d'affect positif 

représente J'un des facteurs clés liés à l'atteinte du plein potentiel puisqu'elle mène à 

l'élargis ement de la perspective des individus et, conséquemment, permet l'accès à 

un vaste répertoire de processus et de ressources adaptatives (Fredrickson, 2001, 

2013). Cette même théorie postule que J'expérience d'affect négatif joue le rôle 

inverse et restreint la perspective des individus. En démontrant que la passion 

harmonieuse est liée aux augmentations d'affect positif ainsi qu'aux diminutions 
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d'affect négatif au fil du temps, les résultats de l'Article 2 s'inscrivent dans cette 

lignée théorique et suggèrent que la passion harmonieuse représente un élément clé 

permettant aux athlètes de s'inscrire dans une trajectoire positive de développement, 

contrairement à la passion obsessive qui est seulement associée à des augmentations 

d'affect négatif. 

3.1.2 Satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux et fonctionnement 

optimal 

Les résultats présentés dans les deux articles de cette thèse ont également des 

implications importantes pour la théorie des besoins psychologiques fondamentaux, 

ancrée dans la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 

2000). Ces implications se divisent en deux apports distincts. En premier lieu, 

l'Article 1 démontre l'importance des différences interindividuelles dans la 

satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux sur le fonctionnement optimal 

des athlètes, autant à court qu'à long terme. En second lieu, 1' Article 2 démontre que 

les différences intra-individuelles dans la satisfaction de chacun des trois besoins 

psychologiques jouent un rôle important dans les fluctuations de fonctionnement 

optimal des athlètes au fil du temps. 

Différences interindividuelles dans la satisfaction des besoins 

Dans un premier temps, les résultats de l'Article 1 démontrent que les 

différences interindividuelles dans la satisfaction . des besoins psychologiques 

fondamentaux jouent un rôle important dans le fonctionnement optimal des athlètes . 

En ce qui a trait au bien-être psychologique, les résultats de l'Article 1 sont 

concordants avec les recherches antérieures en démontrant que la satisfaction des 

besoins psychologiques lui est positivement reliée (Adie et al., 2008; Gunnell et al., 

2014; Quested & Duda, 2010; Reinboth & Duda, 2006; Tay & Diener, 2011). 

Spécifiquement, plus les athlètes disent se sentir autonomes, compétents et affiliés 
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socialement, plus ils rapportent vivre des niveaux élevés de bien-être psychologique 

comparativement aux autres. À la lumière de ces résultats, il importe donc pour les 

athlètes eux-mêmes ainsi que pour l'ensemble des acteurs impliqués dans leur 

développement (p. ex. : entraîneurs, parents, etc.) de créer un contexte favorisant la 

satisfaction des besoins d' autonomie, de compétence et d' affiliation sociale dans la 

pratique du sport. 

En plus des liens avec le bien-être psychologique, l'Article 1 démontre que la 

satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux est positivement reliée à la 

pratique délibérée ainsi qu ' à la performance objective, autant à court (Étude 1) qu ' à 

long terme (Étude 2). Ces résultats démontrent l'importance pour les athlètes 

d' éprouver de la satisfaction des besoins fondamentaux pour arriver à atteindre les 

plus hauts niveaux de performance. À ce jour, il s'agit des premières études à avoir 

démontré les effets de la satisfaction des besoins psychologiques sur la pratique 

délibérée et la performance objective des athlètes, autant à court qu'à long terme. 

Ainsi, cet état de satisfaction représente un déterminant motivationnel important, 

permettant aux individus d'avoir la force et la détermination de s' engager de manière 

intense et délibérée dans la pratique de leur sport afin de développer des aptitudes 

spécifiques, en plus de mener directement à la performance. Ces résultats représentent 

un apport à la théorie de l'autodétermination, qui stipule que les besoins 

psychologiques contribuent au bien-être psychologique, sans toutefois traiter 

explicitement de leurs effets sur la performance. La présente thèse démontre donc 

1' importance de la satisfaction des besoins dans 1' étude de la performance des 

individus, en plus de leur bien-être psychologique. Conséquemment, ces résultats 

suggèrent qu ' il soit important d'étendre dans le futur les applications de la théorie de 

l' autodétermination et de la théorie des besoins aux diverses problématiques liées à 

1' étude de la performance. 

Différences intra-individuelles dans la satisf action de chacun des trois besoins 



98 

L'Article 2 de la présente thèse s'intéresse quant à lui aux variations intra

individuelles dans la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux. Ainsi, un 

des objectifs de ce second article était de tester l'une des hypothèses centrales de la 

théorie de 1' autodétermination, stipulant que la satisfaction des besoins 

psychologiques contribue au fonctionnement optimal autant au niveau interindividuel 

qu'intra-individuel (Deci & Ryan, 2000) . Plus spécifiquement, l'étude des différences 

intra-individuelles permet de mieux comprendre les conséquences qui surviennent 

lorsqu'un athlète vit des augmentations ou des diminutions dans la satisfaction de ses 

besoins par rappmt à son propre niveau de base. L' Alticle 2 avait aussi comme 

objectif de tester l'influence spécifique des fluctuations de chacun des trois besoins 

psychologiques fondamentaux sur le fonctionnement optimal des athlètes . 

Dans l'ensemble, les résultats de 1' Article 2 soutiennent la théorie de 

l'autodétermination en démontrant l'importance de la satisfaction de chacun des 

besoins psychologiques au niveau intra-individuel pour le fonctionnement optimal 

des athlètes. De manière plus précise, les résultats de cette étude démontrent que la 

satisfaction de chacun des trois besoins est reliée positivement à l'expérience d'affect 

positif et de satisfaction envers le sport. Ainsi, plus les athlètes rapportent vivre des 

niveaux élevés d'autonomie, d'affiliation sociale et de compétence par rapport à leur 

propre niveau de base, plus ils rapportent des niveaux élevés de bien-être 

psychologique. Ces résultats sont concordants avec ceux d'études antérieures (Adie et 

al., 2012; Gagné et al. , 2003; Quested et al., 2013; Stenling et al., 2015). Les résultats 

de la présente étude montrent toutefois que seules les variations intra-individuelles 

d' autonomie sont reliées négativement aux variations d'affect négatif. Ces résultats, à 

l'instar des recherches antérieures (Adie et al., 2008; Reinboth et al., 2004), n'offrent 

donc qu'un soutien partiel à l'hypothèse voulant que la satisfaction de chacun trois 

besoins psychologiques soit importante pour prévenir l'expérience de variables 

associées au mal-être psychologique. 
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En revanche, Gagné et ses collègues (2003) ont démontré dans un échantillon 

de gymnastes que des variations quotidiennes dans chacun des trois besoins étaient 

associées à des diminutions d'affect négatif avant, mais non après, une pratique. Dans 

la même lignée, Quested et ses collègues (2013) ont démontré que la compétence, 

mais non 1' autonomie ou l'affiliation sociale, était reliée négativement à 1' affect 

négatif dans des contextes où la performance était davantage mise en valeur (p.ex. : 

des représentations ou des répétitions en groupe) dans un échantillon de danseurs . Les 

résultats de ces recherches, combinés avec ceux de l'Article 2, mettent ainsi en 

évidence la variabilité de l'influence de chacun des trois besoins psychologiques sur 

des indicateurs de mal-être psychologique. De telles variations peuvent être dues à la 

nature (p.ex. : sports d'équipe vs individuels) ou au contexte (p.ex. : hautement 

normatif et compétitif vs centré sur la tâche et le développement des aptitudes) du 

sport pratiqué. Globalement, les résultats de l'Article 2 viennent soutenir l'étude des 

variations intra-individuelles dans la satisfaction de chacun des trois besoins 

psychologiques dans l'étude du bien-être psychologique plutôt que dans l'absence de 

mal-être (Adie et al., 2008; Sheldon & Bettencourt, 2002). La poursuite des 

recherches futures sur les variations intra-individuelles dans la frustration des besoins 

psychologiques (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thogersen-Ntoumani, 

2011; Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & Th0gersen-Ntoumani, 2011; Gunnell, 

Crocker, Wilson, Mack, & Zumbo, 2013) pourrait permettre d'éclairer cette 

problématique. 

Par ailleurs, les résultats de l'Article 2 sont parmi les preilllers dans la 

documentation scientifique à tester l'influence des variations intra-individuelles dans 

la satisfaction des besoins psychologiques sur des variables reliées à la performance. 

À ce sujet, un des apports principaux de ce second article consiste à démontrer le rôle 

prépondérant des variations intra-individuelles de compétence sur la qualité de la 

préparation et de la performance des athlètes. Ces résultats fournissent un appui 

empirique à l'axiome voulant que les athlètes soient plus performants lorsqu'ils sont 
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en « confiance », car ils démontrent que plus les athlètes se sentent compétents par 

rapport à leur propre niveau de base (c.-à-d., plus ils sont «confiants»), plus ils 

déploient d'efforts pour se préparer adéquatement et plus leurs performances sont 

évaluées positivement. Ces résultats sont concordants avec ceux de recherches 

antérieures montrant que les variations intra-individuelles de compétence sont les 

seules à être positivement associées à des indicateurs de bien-être psychologique et de 

performance dans des milieux axés vers la performance, comme la danse (Quested et 

al., 2013). Dans l'ensemble, les résultats de l'Article 2 suggèrent que les variations 

intra-individuelles de compétence chez les athlètes ont un grand impact, non 

seulement au point de vue du bien-être psychologique, mais aussi sur les efforts qu'ils 

fournissent autant sur le terrain (c.-à-d., performance) qu ' à l'extérieur (c.-à-d., qualité 

de la préparation). À la lumière des résultats de l'Article 2 et d'études antérieures 

(Quested et al., 2013; Reinboth et al., 2004), les variations intra-individuelles de 

compétence semblent donc être le facteur clé afin de mieux comprendre le 

fonctionnement optimal des athlètes, à la fois en termes de bien-être psychologique et 

de performance. 

Les résultats de l'Article 2 suggèrent que les effets positifs de la compétence 

sont atténués par les différences interindividuelles de passion obsessive. Plus 

précisément, la compétence est associée à des niveaux plus faibles de performance 

lorsque la passion obsessive est élevée. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque la passion 

obsessive est faible, alors que la compétence est positivement associée à la 

performance. Ces résultats fournissent un appui supplémentaire à l'une des 

hypothèses du Modèle Dualiste de la Pa sion stipulant que la passion obsessive est 

associée à un mode de fonctionnement défensif, basé sur 1 'atteinte de contingences 

telles que l'estime de soi (Mageau et al., 2011). Les résultats de l'Article 2 sont donc 

cohérents avec ceux de Bélanger et ses collègues (2013a) qui ont démontré que la 

passion ob e sive est associée à des augmentations de performance suite à la 

présentation d' informations suggérant la possibilité de faible performance. De tels 
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effets sont inexistants avec la passion harmonieuse qui, elle, est associée à un mode 

de fonctionnement sécure. Ainsi, les résultats de 1 'Article 2 offrent un appui 

supplémentaire à l'idée que la passion harmonieuse et la passion obsessive sont des 

variables clés pour la performance, particulièrement lorsque le sentiment de 

compétence des individus est en doute. 

Cependant, les résultats de l'Article 2 ont également généré un résultat 

inattendu en démontrant que les augmentations intra-individuelles d'autonomie sont 

négativement associées aux fluctuations de performance chez les athlètes au fil du 

temps. Une explication potentielle de ce résultat inattendu réside dans la distinction 

importante à faire entre les concepts d'autonomie et de structure. La structure 

implique la communication d'attentes claires à l'égard du comportement d' autrui 

(Connell & Wellborn, 1991). Dans le contexte très compétitif d'une académie 

professionnelle de soccer, il est possible pour certains athlètes, en particulier ceux 

dont la performance est évaluée moins favorablement, de rapporter des niveaux 

élevés d' autonomie sans toutefois percevoir de structure établie. Pour ces athlètes, des 

niveaux élevés d' autonomie en l'absence de structure peuvent alors refléter davantage 

une attitude de laisser-faire plutôt qu'une véritable perception d'autonomie, telle 

qu'originalement définie par la théorie de l'autodétermination (c.-à-d., des niveaux 

élevés d'autonomie et de structure). Les résultats d'une étude de Langfred (2004) en 

milieu organisationnel soutiennent cette hypothèse en démontrant que la performance 

des employés diminue quand ils rapportent percevoir un grand degré d' autonomie 

sans toutefois recevoir une supervision étroite de la part de leur employeur (c.-à-d., 

un concept similaire à la structure). Ainsi, les résultats de Langfred (2004) et ceux de 

l'Article 2 suggèrent que la performance est affectée négativement lorsque les 

individus se sentent autonomes sans toutefois percevoir un encadrement ou une 

structure clairement définie. Mais, comme la perception de structure n'a pas été 

évaluée dans l'échantillon de l'Article 2, des recherches seront donc nécessaires afin 

de tester cette hypothèse en contexte sportif. 
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3.1.3 Implications pour la performance sportive 

Malgré l'intérêt croissant porté à l'étude de la performance sportive au cours 

des dernières décennies, aucune définition opérationnelle ou formelle n'existe encore 

de manière consensuelle dans la documentation scientifique (Atkinson, 2002; 

Vaeyens, Lenoir, Williams, & Philippaerts, 2008). Cela tient principalement au fait 

que la nature de la performance sportive varie fortement selon les différents types de 

sport (p. ex. : individuel ou collectif), selon l'observateur (p . ex. : entraîneur, 

chercheur, ou athlète), du contexte (p. ex. : entraînement ou match) et selon la 

spécificité (p. ex. : performance sur un mouvement, une technique précise ou 

performance globale dans le sport) de la performance, sans oublier que l'interaction 

entre toutes ces composantes. 

L'un des objectifs de la présente thèse était de traiter des problématiques 

associées au développement et à l'utilisation de divers instruments de mesure de la 

performance sportive en fonction du contexte et des visées des trois études composant 

cette thèse. Il est ainsi approprié de présenter dans les lignes qui suivent une critique 

de chacune de ces mesures, et de leur contribution à l ' étude de la performance 

sportive. 

Dans le cadre de l'Étude 1 du premier article, la performance des athlètes a été 

évaluée par les entraîneurs, selon une échelle de 0 à 100. Cet instrument visait à 

obtenir un indicateur global de la performance de chaque athlète. Considérant .que 

cette étude se soit déroulée dans le cadre d'un tournoi et que le temps pour mesurer la 

performance était ainsi limité, cette mesure a été identifiée comme étant la plus 

efficace puisqu ' elle alliait à la fois rapidité et précision dans 1 'évaluation de la 

performance. 

La mesure de performance utilisée dans l' Étude 2 de l'Article 1 représente une 

autre facette de la performance, soit la performance à long terme sur 15 ans. Il est 
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toutefois très difficile d'obtenir un indicateur de performance pouvant être comparé 

entre les joueurs de différentes positions (p. ex. : attaquants, défenseurs et gardiens) et 

ayant joué dans des ligues de niveau différent (p. ex. : Ligue Nationale de Hockey, 

Ligue Américaine de Hockey, Ligue Junior Majeur de Hockey du Québec, etc.) sur 

une aussi longue période. Bien qu ' il aurait été intéressant d'analyser d'autres 

variables telles que le nombre de points comptés au cours de la carrière, le nombre de 

matchs joués sur la période de 15 ans suivant la prise de données initiale s'est avéré 

comme étant le meilleur dénominateur commun de la performance. En effet, les 

ligues les plus compétitives (p. ex. : Ligue Nationale de Hockey) sont aussi celles 

dans lesquelles les athlètes jouent le plus grand nombre de matchs par année. Cette 

mesure de performance incorpore donc les notions de compétitivité (p. ex. : niveau de 

compétition le plus élevé atteint par les joueurs) et de longévité (p. ex. : nombre 

d'années et de matchs joués par année dans les ligues les plus compétitives) afin de 

dresser le portrait plus représentatif possible de la performance pour chaque athlète 

sur 15 ans. 

La troisième et dernière mesure de performance utilisée dans le cadre de cette 

thèse est aussi la plus complexe et la plus complète. Dans l'étude composant l'Article 

2, la performance des athlètes a été évaluée par les entraineurs à l'aide d' une grille 

d'évaluation de 27 critères servant à mesurer quatre aspects de la performance au 

soccer, soit les aptitudes physiques, tactiques, techniques et mentales. L'aspect 

physique comprend les aptitudes athlétiques (p. ex. : vitesse, hauteur des sauts, etc.) 

et anthropométriques ou physiologiques (p. ex. : indice de masse corporelle). En 

second lieu, l'aspect tactique fait référence à la compréhension et à 1' application des 

stratégies propres à un sport donné (p. ex. : qualité du positionnement sur le terrain et 

des prises de décision, etc.). Troisièmement, l'aspect technique fait référence aux 

gestes particuliers, effectués au moment approprié, spécifiques à un sport donné (p. 

ex., contrôle du ballon, qualité des passes ou des tirs, etc.). Finalement, l'aspect 

psychologique fait référence aux capacités de faire preuve de « force mentale » (p. 
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ex., confiance, concentration, etc.). La distinction entre ces aspects de la performance 

est venue à la fois d'une recension de la documentation scientifique (Hughes & 

Bartlett, 2002; Morris, 2000; Nevill, Atkinson, & Hughes, 2008) et de discussions 

avec les entraineurs du centre de formation où s'est déroulée l'étude. Ces quatre 

aspects de la performance sportive peuvent être évalués ou observés de manière 

indépendante. lls peuvent aussi être combinés pour dresser un portrait plus global de 

la performance d' un athlète. 

En raison des différentes aptitudes reqmses pour exceller aux diverses 

positions qu'un joueur de soccer peut occuper sur le terrain (p. ex. : la vitesse est plus 

importante pour un ailier que pour un défenseur central), l' importance relative de 

chacun des 27 critères a été pondérée en fonction des diverses positions occupées par 

les joueurs sur le terrain (c.-à-d., attaquants, milieux de terrain, ailiers, défenseurs et 

gardiens). Par exemple, la qualité du jeu de tête est beaucoup plus importante pour les 

défenseurs centraux que pour les aihers. Inversement, la vitesse joue un rôle 

prépondérant pour les ailiers alors qu 'elle importe beaucoup moins pour les joueurs 

évoluant dans l'axe (p. ex. : milieux et défenseurs centraux). Cet instrument, 

développé de pair avec les entraîneurs du centre de formation dans lequel s'est 

déroulé 1' étude, permet donc de mesurer de manière très complète la performance des 

divers joueurs à partir d'un éventail de critères importants dans leur sport, de même 

qu 'en fonction de la position à laquelle ils évoluent sur le terrain. Toutefois, le 

principal désavantage de cet instrument réside dans sa lourdeur, car il demande une 

très grande connaissance des athlètes de la part des entraineurs ainsi qu 'une longue 

période de temps à compléter. Pour ces raisons, cet instrument s'avère utile dans les 

contextes où les entraineurs passent beaucoup de temps avec leurs athlètes, ce qui 

n'est malheureusement pas toujours possible (p. ex. : Études 1 et 2 de l'Article 1). 

L'utilisation d' un instrument aussi complexe que celui de l' Alticle 2 n'est donc pas 

toujours idéale. Cependant, cet instrument de mesure permet de dresser un portrait 
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très complet de la performance des athlètes lorsque les conditions le permettent, 

comme ce fut le cas dans le cadre de l'étude de l'Article 2. 

Dans l'ensemble, la diversité des instruments utilisés représente l'une des 

forces de la présente thèse, car ils ont permis de mesurer diverses facettes de la 

performance (c.-à-d., performance globale à court terme, performance à long terme, 

sur 15 ans et performance sur une série de critères précis pondérés en fonction de la 

position des joueurs). Ces différents instruments comportent tous des avantages (p. 

ex. : rapidité de complétion, utilisation dans un devis longitudinal de 15 ans ou 

grande précision), mais aussi quelques inconvénients (p. ex. : manque de nuances 

dans l'évaluation, accès aux données pas toujours possible ou quantité de temps 

requis pour compléter les évaluations). Conséquemment, le choix de ces instruments 

requiert une importante réflexion de la part des chercheurs dans la sélection de la 

mesure la plus appropriée selon le but de l'étude. 

3.2 Implications pratiques 

Les résultats de la présente thèse compo1tent plusieurs implications, non 

seulement sur le plan théorique, mais aussi en pratique dans le but d'amener les 

athlètes à atteindre des niveaux élevés de fonctionnement optimal. Ces implications 

touchent aussi l'ensemble des acteurs (p.ex. : entraîneurs, parents, fédérations et 

associations sportives, etc.), engagés dans le développement et le maintien de la 

passion et de la satisfaction des besoins dans le fonctionnement optimal des athlètes. 

3.2.1 L'importance de la passion et de la sati faction de besoins psychologiques 

Dans l'ensemble, les résultats de la présente thèse démontrent l'importance de 

la passion pour le fonctionnement optimal des athlètes. Ainsi, les deux formes de 

passion représentent de puissantes forces motivationnelles leur permettant de trouver 

1' énergie et le dévouement nécessaires à l'atteinte de niveaux élevés de performance. 
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Toutefois, alors que la passion harmonieuse contribue au bien-être psychologique, la 

passion obsessive y nuit. De plus, les résultats de la présente thèse démontrent 

l'importance de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux dans le 

fonctionnement optimal des athlètes, autant au mveau des différences 

interindividuelles (Article 1) qu ' intra-individuelles (Article 2). 

À la lumière de ces résultats, on peut affirmer que le développement et le 

maintien de la passion (harmonieuse, idéalement!) et de la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux représentent des enjeux clés dans le fonctionnement 

optimal des athlètes . n importe donc pour l'ensemble des intervenants (p. ex. : 

entraîneurs, parents, coéquipiers, athlètes eux-mêmes) d'être informés des outils à 

leur disposition pour faciliter 1' atteinte du fonctionnement optimal par l'entremise 

d' une passion harmonieuse et de la satisfaction des besoins psychologiques. 

Par exemple, il importe pour les jeunes athlètes d'entretenir des centres 

d'intérêt variés et distincts du sport dans lequel ils s'investissent principalement. Ces 

centres d'intérêt peuvent être de nature académique (p. ex. : les études), 

occupationnelle (p. ex. : un travail), récréationnelle (p. ex. : un loisir) ou même 

relationnelle (p. ex. : avoir un groupe d'amis à l'extérieur du sport). Cela permet aux 

athlètes de développer et de maintenir une passion harmonieuse plutôt qu'obsessive. 

À ce sujet, Lalande et ses collègues (sous presse) ont récemment démontré que des 

besoins psychologiques insatisfaits dans une sphère de vie importante (p. ex., les 

études) ou en général dans la vie de la personne produisent un effet compènsatoire et 

une passion obsessive envers une autre activité que la personne aime et juge 

importante. Ce type d'engagement compensatoire facilite le surinvestissement dans 

l'activité passionnante, qui représente souvent l' unique opportunité pour l'individu de 

compenser pour l'insatisfaction vécue dans les autres sphères d'activité. Ultimement, 

les athlètes qui sacrifient l'ensemble des autres sphères de leur vie au détriment de la 

poursuite de leurs objectifs sportifs risquent de développer et d'entretenir une passion 
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obsessive, qui, comme le démontrent les résultats de cette thèse, peut certes mener à 

la performance, mais au détriment du bien-être psychologique. 

En ce qui a trait aux besoins psychologiques, il est possible pour les athlètes et 

les entraîneurs d'en favoriser la satisfaction de plusieurs manières. Par exemple, le 

sentiment d'autonomie peut être satisfait en offrant la possibilité aux athlètes de 

déterminer eux-mêmes une partie de leur programme d'entrainement ou encore en les 

laissant exprimer leur opinion sur la marche à suivre à certaines occasions. Dans le 

même ordre d' idées, il est important pour les athlètes de vivre des épisodes de succès 

de manière fréquente afin de leur permettre de satisfaire leur besoin de compétence. 

Les entraîneurs doivent donc veiller à ce que leurs athlètes éprouvent du succès dans 

leurs diverses tâches, que ce soit en match ou à l'entrainement. Finalement, la 

réalisation d'activités favorisant le développement de relations interindividuelles 

significatives et de la cohésion entre les membres d'une même équipe est essentielle 

la satisfaction du besoin d'affiliation sociale. 

Les exemples présentés ci-dessus soulignent toute l'importance de gestes 

simples permettant de créer un contexte offrant aux athlètes les conditions optimales 

au développement et au maintien de la passion harmonieuse et de la satisfaction des 

besoins psychologiques. À ce sujet, la théorie de l'autodétermination offre une 

plateforme intéressante pour décrire les conditions psychosociales idéales à travers 

desquelles 1' environnement des athlètes peut contribuer au développement des 

individus. Plus précisément, cette théorie propose que les environnements soutenant 

1' autonomie des individus soient les plus appropriés afin de contribuer au 

fonctionnement optimal de 1' athlète. 

3.2.2 Le rôle du soutien à l'autonomie 

Les entraîneurs et les parents agissant d'une manière à soutenir 1' autonomie de 

leurs athlètes sont plus susceptibles d'offrir des choix, de permettre aux athlètes 
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d'avoir de l'initiative, en plus d'offrir des rétroactions plus positives, informatives et 

constructives. Ils sont également plus enclins à prendre une position empathique leur 

permettant de lire et de reconnaitre les émotions vécues et exprimées par les athlètes. 

Ils sont également capables d'offrir une justification pour expliquer leur processus 

décisionnel et la nécessité de respecter les règles et les normes inhérentes au milieu 

sportif de haut niveau, ainsi qu'au sein de leur propre famille. Le soutien à 

l'autonomie permet d'offrir un cadre chaleureux et attentionné, offrant la possibilité 

aux individus de s'exprimer et de se comporter d'une manière compatible avec leurs 

valeurs et leur identité (Conroy & Coatsworth, 2007). Par exemple, Phil Jackson, le 

célèbre entraineur de la NBA ayant remporté 11 titres avec les Bulls de Chicago et les 

Lakers de Los Angeles, offrait fréquemment la possibilité à ses joueurs d'exprimer 

leur opinion sur le choix de jeu à effectuer suite à un temps mort. En agissant de cette 

manière, il s'assurait que ses joueurs aient la possibilité de se sentir autonomes, même 

si la décision finale du choix de jeu lui revenait et qu'elle n'était pas toujours 

concordante avec la suggestion des joueurs. Le soutien à l'autonomie est donc 

considéré comme un antécédent favorisant le développement et le fonctionnement 

optimal des athlètes (Mageau & V allerand, 2003; Ryan & Deci, 2000). 

À la lumière des résultats de la présente thèse, il importe donc pour 

l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement des athlètes (c.-à-d., les 

entraineurs, les parents, et les athlètes eux-mêmes) de créer un environnement propice 

au développement de la passion harmonieuse et des besoins psychologiques ainsi 

qu'à leur satisfaction continue (voire même leur augmentation) au fil du temps. En 

effet, des recherches antérieures ont démontré que le soutien à l'autonomie des 

entraineurs (ou professeurs) et des parents est positivement lié à la passion 

harmonieuse (Mageau et al., 2009) ainsi qu'à la satisfaction des besoins, autant au 

niveau des différences interindividuelles (Amorose & Anderson-Butcher, 2007) 

qu'intra-individuelles (Gagné et al., 2003; Stenling et al., 2015). De plus, il semble 

que le soutien à l' autonomie des entraîneurs représente une variable clé. Dans un 
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récent article, Gaudreau et ses collègues (2016) démontrent que le soutien à 

l'autonomie offert par les entraîneurs agit en tant que facteur compensatoire lorsque 

le soutien à l'autonomie des parents est déficient, permettant aux athlètes de 

fonctionner optimalement dans la pratique de leur sport (c.-à-d. , niveaux élevés de 

motivation autodéterminée, de satisfaction des besoins psychologiques et de 

performance) en dépit du faible soutien offert par les parents. Cependant, les athlètes 

souffrant simultanément de faibles niveaux de soutien à l'autonomie de la part de 

leurs entraîneurs et de leurs parents sont les plus à risque d'expérimenter des niveaux 

faibles de fonctionnement optimal dans la pratique de leur sport. n importe donc 

d'informer les entraîneurs que le soutien à l' autonomie offert à leurs athlètes peut 

influencer le fonctionnement optimal de ces derniers, par l'entremise du 

développement et du maintien d'une passion harmonieuse et de la satisfaction des 

besoins, particulièrement lorsque ces athlètes proviennent d'environnements 

familiaux qui n'encouragent pas leur autonomie. 

3.3 Limites de la recherche 

En dépit de leurs contributions décrites ci-haut, les deux articles présentés 

dans le cadre de cette thèse comportent certaines limites. Tout d'abord, toutes les 

études présentées dans cette thèse utilisent un devis de type corrélationnel, ce qui 

empêche de tirer des conclusions définitives quant à la causalité des liens observés. 

L'utilisation d' un devis longitudinal à l'Étude 2 de l'Article 1 ainsi que d' un devis à 

mesure répétée à l'Article 2 apporte un peu plus de précisions à ce sujet, sans 

toutefois donner une réponse définitive à cette problématique. Dans la poursuite de 

ces recherches, il sera nécessaire que des devis expérimentaux soient effectués afin de 

tirer des conclusions quant à la direction des liens unissant les différentes variables 

examinées dans les deux articles de cette thèse. À ce sujet, de récentes études ont 

démontré que l'induction expérimentale de la passion harmonieuse ou obsessive 

mène à des résultats similaires à ceux obtenus traditionnellement par questionnaires 
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(Bélanger et al., 2013b; Lafrenière et al., 2013). De futures recherches pourront 

employer ces devis expérimentaux dans le domaine sportif. 

Une seconde limite de cette thèse réside dans l'utilisation prédominante de 

données de nature auto-rapportée. À l'exception des données de performance utilisées 

dans l'ensemble des études et de la qualité de la préparation (Article 2), l'ensemble 

des autres mesures étaient complétées par les participants eux-mêmes. L'utilisation de 

rapports d'une tierce personne (comme dans le cas des mesures de performance), ou 

encore de mesures observationnelles ou d'entrevues serait profitable pour appuyer les 

résultats à l'aide d'instruments de mesure variés. Des études antérieures sur la passion 

ont utilisé de telles mesures avec succès (p. ex.: Carbonneau, Vallerand, Lavigne, & 

Paquet, 2015). 

etits dans la présente thèse, avec des hommes et des femmes p d're la passion et la 

performance ont obtenus des résultats simi Troisièmement, considérant la difficulté 

de mesurer adéquatement la performance sportive, certaines critiques peuvent 

formulées quant aux choix effectués pour mesurer la performance. Les mesures 

utilisées dans cette thèse peuvent être considérées comme objectives (p. ex. : rapports 

des entraineurs, nombre de matchs joués dans des ligues compétitives, etc.), mais 

elles comportent néanmoins certaines limites : par exemple, bien que la performance 

ait été mesurée par l'entremise des entraineurs dans l'Étude 1 de l'Article 1 et dans 

l'Article 2, des mesures plus directes de la performance, telles que le nombre de buts 

marqués ou l'observation de séquences vidéo, pourraient être utilisées dans des 

recherches futures. 

Finalement, il est important de souligner que la grande majorité des 

participants des études présentées dans le cadre de cette thèse sont de jeunes athlètes 

masculins participant à des sports d'équipe fortement compétitifs. li s'avère donc 

primordial de tenter de reproduire les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse 

dans des recherches futures auprès d'autres populations (p. ex. : femmes et athlètes 
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d'autres tranches d'âge), ou pratiquant d'autres activités (p. ex. : sports récréatifs ou 

individuels, activité physique, autres domaines d'activités tels que le milieu 

académique ou occupationnel, etc.). À ce sujet, des recherches ayant traité des liens 

entre la passion et la performance ont produit des résultats similaires à ceux décrits 

dans la présente thèse, avec des hommes et des femmes, et dans divers champs 

d'activité (Bonneville-Roussy et al., 2011; V allerand et al., 2007; V allerand, Mageau, 

et al., 2008). 

3.4 Recherches futures 

Plusieurs pistes de recherches futures sont soulevées par les résultats des deux 

articles composant cette thèse. Premièrement, des avancées relativement récentes 

dans la théorie de 1' autodétermination soutiennent que la frustration des besoins 

psychologiques représente un construit à part entière se distinguant de la « non

satisfaction» des besoins (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, et al., 2011; 

Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & Th!llgersen-Ntoumani, 2011; Gunnell et al., 

2013). Ainsi, les recherches à venir pourraient examiner les effets de la frustration des 

besoins sur le fonctionnement optimal des athlètes, autant au niveau des différences 

interindividuelles qu'intra-individuelles. De plus, l 'étude de la frustration des besoins 

pourrait permettre d'éclaircir les liens ambigus entre la passion obsessive et la 

satisfaction des besoins présentés dans la documentation scientifique à ce jour (voir 

Curran et al., 2015, pour une méta-analyse). 

Les recherches futures pourraient également tenter de déterminer si un besoin 

est plus important que les autres pour le fonctionnement optimal des athlètes. À la 

lumière des résultats de l'Article 2, il semble que la satisfaction du besoin de 

compétence soit essentielle à l 'harmonie entre le bien-être psychologique et la 

performance. il faudra donc tenter de répliquer ces résultats. Or, Sheldon et Niemiec 

(2006) ont démontré que l'équilibre dans la satisfaction des trois besoins représente 

aussi un facteur déterminant du bien-être psychologique dans une population 
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d'étudiants (Sheldon & Niemiec, 2006). Les recherches futures pourraient tester si la 

passion harmonieuse est reliée à un meilleur équilibre que la passion obsessive dans 

la satisfaction des trois besoins psychologiques, en plus de vérifier 1' effet de cet 

équilibre sur la performance des athlètes, en plus de leur bien-être psychologique. 

Dans une optique développementale (c.-à-d., études longitudinales et à mesure 

répétée), des recherches futures pourraient aussi incorporer le soutien à l'autonomie 

offert par les entraîneurs et les parents comme déterminant de la passion, de la 

satisfaction des besoins et du fonctionnement optimal des athlètes au fil du temps. 

Ainsi, il serait intéressant de tester l'influence des variations dans le soutien à 

l'autonomie fourni par les entraîneurs et les parents au fil du temps sur le 

développement et le maintien de la passion, de la satisfaction des besoins 

psychologiques et du fonctionnement optimal. De telles études auraient comme 

retombées d'améliorer la compréhension du rôle de l'environnement social dans le 

développement optimal des athlètes à long terme. 

3.5 Conclusion 

En somme, les deux articles présentés dans le cadre de cette thèse apportent 

des pistes de réponse quant au rôle joué par la passion et la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux dans le fonctionnement optimal des athlètes. Les 

résultats obtenus soulignent particulièrement l'impmtance de la passion harmonieuse 

et de la satisfaction des besoins psychologiques, autant au niveau des différences 

interindividuelles (Article 1) et intra-individuelles (Article 2) dans l'expérience 

simultanée de niveaux élevés de bien-être psychologique et de performance à court et 

à long terme chez les athlètes. Les retombées de la présente thèse permettent ainsi de 

mieux comprendre les facteurs psychologiques permettant aux athlètes de combiner 

efficacement leurs quêtes simultanées de la performance et du bien-être 

psychologique. Enfin, ces articles mènent à des avenues de recherche prometteuses 
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quant à la poursuite de l'avancement des connaissances en psychologie du 

fonctionnement optimal. 



APPENDICE A 

ARTICLE 1, ÉTUDE 1 : 

PAGE COUVERTURE, FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A VER TI 

ET QUESTIONNAIRE 
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UQÂM 
Université du Québec à Montréal 
Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social 

Mieux comprendre les attitudes et comportements des athlètes de soccer. 

Tu es invité(e) à participer à un projet de recherche sur les comportements et les attitudes des 

athlètes en situation de compétition au soccer. Ta participation consiste à remplir un questionnaire 

d'une durée d'environ 20 minutes. Les renseignements qui te seront demandés resteront 

confidentiels et ne serviront qu'aux fins de cette recherche. 

Ta participation est tout à fait volontaire. Tu es donc libre d'accepter ou de refuser d'y 

participer, sans avoir à donner de raison et sans risque de subir de conséquences. Tu es également 

libre de cesser ta participation à tout moment. 

Afin de protéger ton identité, tu seras désigné(e) par un numéro de code. Nous nous 

engageons à respecter la confidentialité des renseignements recueillis . Les données seront 

conservées dans un local sous clé, accessible seulement aux membres de l 'équipe de recherche. 

)> Nous tenons à préciser que cette étude n'est ni un test ni une évaluation. Il n'y a donc pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Nous te demandons simplement de répondre aux 

questions de façon spontanée et honnête. 

)> Réponds à toutes les questions de ce questionnaire. Pour chacune des questions, indique une 

seule réponse. 

)> À partir des premières questions, le questionnaire est recto verso ! 

Nous te remercions de ta précieuse collaboration ! 

Jérémie Verner-Filion, doctorant, et Robert J. V allerand, Ph. D . 

Laboratoire de recherche sur le comportement social 

Université du Québec à Montréal 

Courriel: verner-filion.jeremie@courrier.uqam.ca 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

IDENTIFICATION 

Chercheur responsable du projet: Jérémie Verner-Filion 
Département, centre ou institut : Psychologie 
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Adresse postale: Laboratoire de recherche sur le comportement social, Université du Québec à 
Montréal, Case postale 8888, Succursale Centre-Ville, Montréal (Québec), Canada, H3C 3P8 
Adresse courriel : verner-filion.jeremie@courrier.uqam.ca 
Co-chercheur(s): Robert J. V allerand 

BUT GÉNÉRAL. DU PROJET 

Cette étude vise à mieux comprendre comment les athlètes se sentent, agissent et se motivent 
ainsi que comment ces variables psychologiques influencent leur performance. Cette étude nous 
permettra de mieux comprendre la psychologie des athlètes pour éventuellement développer des 
interventions pour les aider dans leur cheminement sportif. 

PROCÉDURE(&) ou TÂCHES DEMANDÉES AU PARTICIPANT 

Si vous acceptez, vous serez invité à remplir un questionnaire papier-crayon à votre arrivée au 
tournoi. Le questionnaire prendra environ 15 minutes. Vous serez invités à répondre à des 
questions pour nous aider à mieux comprendre vos réactions, vos motivations et vos sentiments 
face à la pratique de votre sport (raisons pour lesquelles vous pratiquez votre sp01t, stratégies 
utilisées lors de parties ou compétitions et ce que vous ressentez face à la pratique de votre sport). 
La passation de chacun des questionnaires se fera sur place, lors de votre arrivée au tournoi, dans 
un local préalablement réservé à cet effet. 

A V ANTAGES ET RISQUES D'INCONFORT 

Avantages : La participation à cette étude pourrait vous permettre de prendre le temps de 
réfléchir à votre expérience en tant qu 'athlète, tout en vous faisant prendre conscience des raisons 
pour lesquelles vous pratiquez votre spo1t ainsi qu'en vous aidant à identifier des moyens 
concrets pour mieux cheminer en tant qu 'athlète. Par ailleurs, un résumé des résultats de la 
recherche, de même qu'une série de conseils pratiques, vous seront envoyés par l'entremise des 
organisateurs du tournoi une fois l'étude terminée. 

Risques : La participation à cette étude pouiTait empiéter légèrement sur votre temps de 
préparation. Nous ferons tout notre possible pour minimiser cet inconvénient. Vous serez 
informés à l'avance du moment où le questionnaire sera complété pour que vous puissiez 
planifier vos autres activités en conséquence. Par ailleurs, répondre à nos questionnaires pourrait 
vous sensibiliser à certaines difficultés vécues dans votre sport. Dans ce cas, vous pouvez 
contacter les responsables de cette recherche. Il nous sera possible de vous aider à obtenir des 
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services appropriés en cas de besoin 6 . Nous ne connaissons aucun autre risque lié à la 
participation à cette recherche. 

ANONYMAT ET CONFIDENTIALJTÉ 

Les informations recueillies seront traitées et resteront strictement confidentielles. Un code 
confidentiel de participation vous sera attribué. Seule l'équipe de recherche du LRCS aura accès à 
ce code. Ce code sera gardé sous clé et il sera détruit immédiatement après la fin de cette étude. 
Votre nom n'apparaîtra à aucun endroit dans ces fichiers de données. Le matériel de recherche 
(questionnaires, formulaires de consentement) sera détruit 5 ans après les dernières publications. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE 

Votre participation à cette recherche est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de 
participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous libre de 
mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les 
renseignements vous concernant seront détruits. Votre accord à participer implique également 
que vous acceptez que l'équipe de recherche puisse utiliser aux fins de la présente recherche 
(articles, mémoires, thèses, conférences et communications scientifiques) les renseignements 
recueillis à la condition qu'aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée 
publiquement à moins d'un consentement explicite de votre part. 

COMPENSATION FINANCIÈRE 

Il est entendu que vous ne recevrez aucune compensation financière au terme de la 
participation à cette étude. 

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 

Pour des questions additionnelles sur le projet, sur votre participation et sur vos droits en tant 
que participant de recherche, ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec : 

Ariane St-I ,ouïs, Coordonnatrice de recherche du I .RCS 
Numéro de téléphone: 514-987-3000, poste 3989 
Adresse courriel : st-louis.ariane@uqam.ca 

Le Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'UQAM 
(CIÉR) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des informations 

6 En cas de besoin, vous pouvez contacter le Centre des services psychologiques de l'UQAM 
(320 rue Ste-Catherine Est, Montréal, Pavillon De Sève, local DS-4202, H3C 3P8, 514-987-
0253) ou Tel-Écoute (514-493 -4484; www.tel-ecoute.org), une ligne d'aide qui offre à toute 
personne, sans distinction, en situation de précarité ou de détresse psychologique, un 
service téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel d'écoute active et de référence. 
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concernant les responsabilités de l'équipe de recherche au plan de l'éthique de la recherche avec 
des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous pouvez contacter la présidence du CIÉR, 
par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514) 987-3000 #7753 ou par courriel à 
CIEREH @UQAM.CA 

REMERCIEMENTS 

Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet de recherche et 1' équipe de 
recherche tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux 
résultats de cette recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous. 

SIGNATURES 

Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à 
participer à ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le chercheur a répondu à mes questions 
de manière satisfaisante et que j'ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma 
décision de participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement 
volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d'aucune forme, ni justification 
à donner. 

Signature du participant : Date: 

Nom (lettres moulées) et coordonnées: 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu 
au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature du chercheur responsable du projet 
ou de son, sa délégué( e) : 

Nom (lettres moulées) et coordonnées: 

Date: 



119 

Questionnaire des athlètes 

Indique ton degré d'accord ou de désaccord avec chacun des énoncés suivants 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Jouer au soccer s'harmonise bien avec les autres activités dans ma·vie. 1 2 3 4 5 6 7 

2. J'éprouve de la difficulté à contrôler mon besoin de jouer au soccer. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Les choses nouvelles que je découvre en jouant au soccer me 
permettent de apprécier davantage le soccer. 1 2 3 4 5 6 7 

4. J'ai un sentiment qui est presque obsessif de jouer au soccer. 2 3 4 5 6 7 

5. Jouer au soccer reflète les qualités que j'aime de ma personne. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Jouer au soccer me permet de vivre des expériences variées. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Jouer au soccer est la seule chose qui me fasse vraiment « tripper ». 1 2 3 4 5 6 7 

8. Jouer au soccer s'intègre bien dans ma vie. 2 3 4 5 6 7 

9. Si je le pouvais, je ne me consacrerais qu 'au soccer. 2 3 4 5 6 7 

10. Jouer au soccer est en harmonie avec les autres choses qui font partie de moi. 2 3 4 5 6 7 

11. Jouer au soccer est tellement excitant que parfois j'en perds le contrôle. 2 3 4 5 6 7 

12. J'ai l'impression que le soccer me contrôle. 1 2 3 4 5 6 7 

13 . Je consacre beaucoup de temps à jouer au soccer. 2 3 4 5 6 7 

14. J'aime jouer au soccer. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Jouer au soccer est important pour moi. 2 3 4 5 6 7 

16. Jouer au soccer représente une passion pour moi. 2 3 4 5 6 7 

17 . Jouer au soccer fait partie de qui je suis . 1 2 3 4 5 6 7 
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Lis attentivement chacun des énoncés suivants. Ensuite, en utilisant l'échelle ci-dessous, 
indique dans quelle mesure ces énoncés sont exacts pour toi. 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

Au soccer, ... 

. . . je me sens libre d'agir et de penser comme je le veux. 1 2 3 4 5 

... je me sens confiant(e) de moi-même. 1 2 3 4 5 

. .. je me sens lié(e) aux autres (entraineur(e)s, coéquipier(e)s, etc.). 1 2 3 4 5 

... je me sens obligé(e) de faire ou de penser certaines choses. 2 3 4 5 

.. . je me sens compétent(e). 1 2 3 4 5 

... je me sens apprécié(e) par les autres (entraineur(e)s, coéquipier(e)s, etc.). 1 2 3 4 5 

Indique ton degré d'accord avec chacun des énoncés suivants en répondant de façon aussi 
honnête que possible. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

En général, ma vie correspond de près à mes objectifs. 

Mes conditions de vie sont excellentes. 

Je suis satisfait(e) de ma vie. 

Assez 
en accord 

5 

Fortement 
en accord 

6 

Jusqu 'à maintenant, j 'ai obtenu les choses importantes que je voulais dans la 
v1e. 

Si je pouvais recommencer ma vie, je n'y changerais presque rien. 

1 

Très fortement 
en accord 

7 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 
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11 VARIABLES SOCIO-DÉMOGRAPIDQUES 

1. Date de naissance : ------==--------==-------:=--------=,----------

2. Dans quelle catégorie joues-tu? D Benjamin D Cadet D Juvénile 1 D Féminin D 
Masculin 

3. En quelle année es-tu? Secondaire D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 
4. Combien d'heures par semaine passes-tu à effectuer des tâches reliées au soccer par toi-même, 

à l'extérieur des heures de pratique avec ton équipe, afin d'améliorer tes aptitudes au soccer? 
a. Je passe heures par semaine à m'entrainer. 

Merci beaucoup pour ta précieuse participation ! 

Il 
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Grille d'évaluation de la performance remplie par les entraineurs 

Vous devez maintenant avoir à évaluer vos joueur(euse)s. lls ont été placés dans un ordre 
prédéterminé, de gauche à droite, afin que votre évaluation puisse être jumelée avec leur 
questionnaire. Le questionnaire A a été attribué au joueur qui se trouve le plus à votre gauche, 
le B a été donné au second joueur le plus à gauche et ainsi de suite. 

)> Tout d'abord, veuillez indiquer les initiales de votre joueur. 

)> Dans la colonne « performance », veuillez noter sur une échelle de 1 (très faible) à 100 
(exceptionnel), la performance de chaque joueur(euse) depuis le début de la saison. 

o Veuillez prendre note que la note de 60/100 est considérée comme la « note de 
passage ». Une note supérieure à 60 signifie que vous trouvez que l'athlète 
perforrne à un niveau acceptable. 

)> Commencez à visualiser les différents joueurs de votre équipe avant de les évaluer. Aussi, 
essayez d'utiliser tout l'étendu de l'échelle de 100 points. 

Très faible 
De 1 à 59 

Acceptable 
60à69 

Élevée 
70à 79 

Très élevée 
80à89 

Extrêmement élevée 
90et+ 

Initiales Performance 

Joueur(euse) A 

Joueur(euse) B 

Joueur(euse) C 

Joueur(euse) D 

Joueur(euse) E 

Joueur(euse) F 

Joueur(euse) G 

Joueur(euse) H 

Joueur( eu se) 1 

Joueur( euse) J 
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11 VARIABLES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES li 

1. Sexe : D Féminin D Masculin 
2. Date de naissance : -----------::::=------==-----:=------===----
3. Dans quelle catégorie coachez-vous? D Benjamin D Cadet D Juvénile 1 D Féminin 

D Masculin 

Merci beaucoup de votre précieuse participation ! 



APPENDICEB 

ARTICLE 1, ÉTUDE 2 : 
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Étude concernant les joueurs de hockey élites 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Lorsqu'une étude e t effectuée par un membre de l'Université du Québec à Montréal, le 
comité de déontologie de l'université exige le consentement des participants. Cette mesure 
n'implique pas que le projet comporte des risques, mais vise plutôt à assurer le respect de la 
confidentialité des individus concernés 

J'accepte Librement de participer à cette étude, tout en sachant que j'ai Le droit de me retirer 
de La recherche en tout temps sans préjudice. IL est entendu que mes réponses seront 
confidentielles puisque toutes Les données sont traitées statistiquement uniquement en fonction 
des groupes et non sur une base individuelle. 

Signature: ________________________ ___ Date : ____________________ __ 

Nous aurons besoins de ton adresse et de ton numéro de téléphone afin de te rappeler, s'il y a 
lieu, de retourner les prochains questionnaires qui seront beaucoup plus courts que celui-ci. Nous 
tenons à préciser que ton anonymat sera assuré tout au long de cette recherche et que les 
renseignements que tu fournis resteront entièrement confidentiels. Nous te remercions pour ta 
participation. 

Catherine Amiot, B. A. et Robert J. V allerand, Ph. D. 
Laboratoire de recherche sur le comportement ocial 
Département de psychologie 
Université du Québec à Montréal 
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Questionnaire des athlètes 

Les questions qui suivent portent sur le hockey. Indique à quel point tu es en accord avec 
chacun des énoncés. 

. Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

En général, 

1. .. . je suis complètement emballé par le hockey. 2 3 4 5 6 7 

2. ... je ne peux pas me passer du hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

3. ... le hockey me permet de vivre des expériences mémorables. 2 3 4 5 6 7 

4. .. . je suis émotionnellement dépendant du hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

5. ... mon humeur dépend du fait que je puisse jouer au hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

6. . .. le hockey s' harmonise bien avec les autres activités de ma vie. 1 2 3 4 5 6 7 

7. ... j'éprouve de la difficulté à contrôler mon besoin de faire du hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

8. 
... les choses nouvelles que je découvre dans le cadre du hockey me permettent 

1 2 3 4 5 6 7 
de 1' apprécier davantage . 

9. . . . j 'ai un sentiment qui est presque obsessif pour le hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

10. ... j'imagine très mal ma vie sans le hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

11. 
... pour moi le hockey est une passion, mais que j 'arrive tout de même à 

1 2 3 4 5 6 7 
contrôler. 

12. ... le hockey reflète les qualités que j'aime de ma personne. 1 2 3 4 5 6 7 

13. ... le hockey est une activité qui me permet de vivre des expériences variées. 1 2 3 4 5 6 7 

14. . . . c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de faire du hockey. 1 2 3 4 5 6 7 

Concernant le hockey ... 

15. J'y consacre beaucoup de temps. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Je l'aime beaucoup. 2 3 4 5 6 7 

17. C'est important pour moi. 1 2 3 4 5 6 7 

18. ll représente une passion pour moi. 2 3 4 5 6 7 
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Les énoncés qui suivent concernent tes pensées et tes sentiments à propos du hockey 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

Au hockey .... 

1. ll est important pour moi de développer mes habiletés de façon aussi 
approfondie que possible. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Mon objectif est d'éviter de mal jouer. 1 2 3 4 5 6 7 

3. n est important pour moi de mieux jouer que les autres . 1 2 3 4 5 6 7 

4. Je veux développer mes habiletés le plus possible. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Ma peur de mal performer est souvent ce qui me motive. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Je désire jouer au sommet de mes habiletés. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Il est important pour moi de mieux jouer que les autres . 2 3 4 5 6 7 

8. Je veux juste éviter de mal jouer. 1 2 3 4 5 6 7 

9. J'espère améliorer et élargir 1' étendue de mes habiletés. 2 3 4 5 6 7 

10. Je me demande souvent: « Qu'arrivera-t-il si je ne joue pas bien? » 1 2 3 4 5 6 7 

11. Mon but est de mieux jouer que la plupart des joueurs. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Je suis motivé à l'idée de surpasser les joueurs. 1 2 3 4 5 6 7 
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Voici une série d 'énoncés pouvant décrire ce que tu ressens vis-à -vis le hockey. Indique ton 
degr é d 'accord pour chacun des énoncés. 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

Je sens que je pratique le sport que je veux. 1 2 3 4 5 6 

Je me sens efficace dans les différents aspects de mon sport. 1 2 3 4 5 6 

li faut que je me pousse dans le dos pour aller pratiquer le hockey. 1 2 3 4 5 6 

Je me sens compétent au hockey. 1 2 3 4 5 6 

Je sens une liberté d'action dans le hockey. 1 2 3 4 5 6 

Dans l'ensemble, je crois être un bon joueur de hockey. 1 2 3 4 5 6 

Le hockey correspond réellement à mes choix et mes gouts. 1 2 3 4 5 6 

Au hockey, je me sens plus habile que la moyenne des joueurs. 1 2 3 4 5 6 

Voici une série d 'énoncés portant sur ce que tu peux r essentir vis-à-vis les membres de ton 
équipe de hockey. Indique ton degré d 'accord pour chacun des énoncés. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

Dans mes relations avec mes coéquipiers, j e me sens ... 

. .. appuyé. 

.. . près d'eux. 

. . . compns. 

. .. attaché à eux. 

. .. estimé. 

Assez 
en accord 

5 

Fortement 
en accord 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

Très fortement 
en accord 

7 

2 3 4 5 · 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Indique ton degré d 'accord avec chacun des énoncés suivants en répondant de façon aussi 
honnête que possible. 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

En général, ma vie correspond de près à mes objectifs. 1 2 3 4 5 

Mes conditions de vie sont excellentes. 1 2 3 4 5 

Je suis satisfait(e) de ma vie. 1 2 3 4 5 

Jusqu 'à maintenant, j'ai obtenu les choses importantes que je voulais dans la 
1 2 3 4 5 

v1e. 

Si je pouvais recommencer ma vie, je n'y changerais presque rien . 1 2 3 4 5 

11 VARIABLES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

1. Nom : Prénom : --------
2. Âge: ans 
3. Adresse postale: __________________________ _ 
4. Numéro de téléphone : ________________________ _ 
5. Combien d'heures par semaine passes-tu à effectuer des tâches reliées au hockey par toi

même, à l'extérieur des heures de pratique avec ton équipe, afin d'améliorer tes aptitudes au 
hockey? 

a. Je passe heures par semaine à m'entrainer. 

Merci beaucoup de votre précieuse participation ! 

6 

6 

6 

6 

6 

Il 

7 

7 

7 

7 

7 



APPENDICEC 

ARTICLE2 : 

PAGE COUVERTURE, FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A VER TI 

ET QUESTIONNAIRE 



UQÂM 
Université du Québec à Montréal 
Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social 

Mieux comprendre les attitudes et comportements des 
athlètes de haut niveau au soccer. 
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Tu es invité à participer à un projet de recherche sur les comportements et les attitudes des 
athlètes en situation de compétition au soccer. Le but de cette étude est de mieux comprendre 
comment la motivation peut influencer la performance et le plaisir des athlètes. 

Ta participation consiste à remplir un questionnaire d'une durée d'environ 30 minutes . Les 
renseignements qui te seront demandés resteront confidentiels. Ta participation est tout à fait 
volontaire. Tu es donc libre d'accepter ou de refuser d'y participer, sans avoir à donner de raison 
et sans risque de subir de conséquences. Tu es également libre de cesser ta participation à tout 
moment. 

Afin de protéger ton identité, tu seras désigné par un numéro de code. Nous nous engageons à 

respecter la confidentialité des renseignements recueillis. Les données seront conservées dans un 
local sous clé, accessible seulement aux membres de l'équipe de recherche. 

)> Nous tenons à préciser que cette étude n'est ni un test, ni une évaluation. Il n'y a donc pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Nous te demandons simplement de répondre aux 
questions de façon spontanée et honnête. 

)> Réponds à toutes les questions de ce questionnaire. Pour chacune des questions, indique une 
seule réponse. 

Nous te remercions de ta précieuse collaboration! 

Jérémie Verner-Filion, doctorant, et Robert J. V allerand, Ph. D. 
Laboratoire de recherche sur le comportement social 
Université du Québec à Montréal 
Courriel : verner-filion.jeremie@courrier.uqam.ca 
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Formulaire de consentement des athlètes 

Mieux comprendre les attitudes et comportements des athlètes de haut 
niveau au soccer. 

IDENTIFICATION 

Chercheur responsable du projet: Jérémie Verner-Filion 
Département, centre ou institut : Psychologie 
Adresse postale: Laboratoire de recherche sur le comportement social, Université du Québec à 
Montréal, Case postale 8888, Succursale Centre-Ville, Montréal (Québec), Canada, H3C 3P8 
Adresse courriel : vemer-filion.jeremie@courrier.ugam.ca 
Co-chercheur(s): Robert J. V allerand 

BUT GÉNÉRAL DU PROJET 

Cette étude vise à mieux comprendre comment les athlètes se sentent, agissent et se motivent 
au long d' une saison ainsi que comment ces variables psychologiques influencent leur 
performance. Cette étude nous permettra de mieux comprendre la psychologie des athlètes pour 
éventuellement développer des interventions pour les aider dans leur cheminement sportif. 

PROCÉDURE(S) ouT ÂCRES DEMANDÉES AU PARTICIPANT 

Si vous acceptez, vous serez invités à remplir un questionnaire au début de la saison ainsi 
qu'un autre questionnaire à la fin de la saison. Chaque questionnaire prendra environ 30 minutes. 
Vous serez invités à répondre à des questions pour nous aider à mieux comprendre vos réactions, 
vos motivations et vos sentiments face à la pratique de votre sport (raisons pour lesquelles vous 
pratiquez votre sport, stratégies utilisées lors de parties ou compétitions et ce que vous ressentez 
face à la pratique de votre sport). La passation de chacun des questionnaires se fera sur place, lors 
des entrainements, dans un local préalablement réservé à cet effet. D est également possible que 
la passation de certains questionnaires se fasse en ligne sur un site Internet prévu à cet effet. 

A V ANT AGES. ET RISQUES 

Avantages : La participation à cette étude pourrait vous permettre de prendre le temps de 
réfléchir à votre expérience en tant qu'athlète, tout en vous faisant prendre conscience des raisons 
pour lesquelles vous pratiquez votre sport ainsi qu 'en vous aidant à identifier des moyens 
concrets pour mieux cheminer en tant qu'atWète. Par ailleurs, un résumé des résultats de la 
recherche, de même qu'une série de conseils pratiques, vous seront envoyés par l'entremise de 
votre club une fois l'étude terminée. 
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Risques : La participation à cette étude pourrait empiéter légèrement sur votre temps de 
préparation. Nous ferons tout notre possible pour minimiser cet inconvénient. Vous serez 
informés à l'avance du moment où le questionnaire sera complété pour que vous puissiez 
planifier vos autres activités en conséquence. Par ailleurs, répondre à nos questionnaires pourrait 
vous sensibiliser à certaines difficultés vécues dans votre sport. Dans ce cas, vous pouvez 
contacter les responsables de cette recherche. Il nous sera possible de vous aider à obtenir des 
services appropriés en cas de besoin 7 . Nous ne connaissons aucun autre risque lié à la 
participation à cette recherche. 

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 

Les informations recueillies seront traitées et resteront strictement confidentielles. Un code 
confidentiel de participation vous sera attribué. Seule l'équipe de recherche du LRCS aura accès à 
ce code. Ce code sera gardé sous clé et il sera détruit immédiatement après la fin de cette étude. 
Votre nom n'apparaîtra à aucun endroit dans ces fichiers de données. Le matériel de recherche 
(questionnaires, formulaires de consentement) sera détruit 5 ans après les dernières publications. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE 

Votre participation à cette recherche est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de 
participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous libre de 
mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les 
renseignements vous concernant seront détruits. Votre accord à participer implique également 
que vous acceptez que l'équipe de recherche puisse utiliser aux fins de la présente recherche 
(articles, mémoires, thèses, conférences et communications scientifiques) les renseignements 
recueillis à la condition qu ' aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée 
publiquement à moins d'un consentement explicite de votre part. 

COMPENSATION FINANCIÈRE 

Il est entendu que vous ne recevrez aucune compensation financière au terme de la 
participation à cette étude. 

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 

Pour des questions additionnelles sur le projet, sur votre participation et sur vos droits en tant 
que participant de recherche, ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec : 

7 En cas de besoin, vous pouvez contacter le Centre des services psychologiques de l'UQAM 
(320 rue Ste-Catherine Est, Montréal, Pavillon De Sève, local DS-4202, H3C 3P8, 514-987-
0253) ou Tel-Écoute (514-493-4484; www.tel-ecoute.org), une ligne d'aide qui offre à toute 
personne, sans distinction, en situation de précarité ou de détresse psychologique, un 
service téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel d'écoute active et de référence. 



Ariane St-I.ouis, Coordonnatrice de recherche du LRCS 
Numéro de téléphone: 514-987-3000, poste 3989 
Adresse courriel : st-louis.ariane@uqam.ca 
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Le Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'UQAM 
(CIÉR) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des informations 
concernant les responsabilités de l'équipe de recherche au plan de l'éthique de la recherche avec 
des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous pouvez contacter la présidence du CIÉR, 
par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514) 987-3000 #7753 ou par courriel à 
CIEREH@UQAM.CA 

REMERCIEMENTS 

Votre collaboration est importante à la réalisaüon de notre projet de recherche et l'équipe de 
recherche tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux 
résultats de cette recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous. 

SIGNATURES: 

Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à 
participer à ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le chercheur a répondu à mes questions 
de manière satisfaisante et que j'ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma 
décision de participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement 
volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d' aucune forme, ni justificaüon 
à donner. 

Signature du participant: Date: 

Nom (lettres moulées) et coordonnées: 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu 
au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature du chercheur responsable du projet 
ou de son, sa délégué(e) : 

Nom (lettres moulées) et coordonnées: 

Date: 
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Formulaire de consentement parental (pour participants mineurs) 

Mieux comprendre les attitudes et comportements des athlètes de haut 
niveau au soccer. 

IDENTIFICATION 

Chercheur responsable du projet: Jérémie Verner-Filion 
Département, centre ou institut : Psychologie 
Adresse postale :Laboratoire de recherche sur le comportement social, Université du Québec à 
Montréal, Case postale 8888, Succursale Centre-Ville, Montréal (Québec), Canada, H3C 3P8 
Adresse courriel : verner-filion.jeremie@courrier.ugam.ca 
Co-chercheur(s): Robert J. V allerand 

BUT GÉNÉRAL DU PROJET 

Votre enfant est invité à prendre part à ce projet visant à mieux comprendre comment les 
athlètes se sentent, agissent et se motivent au long d'une saison ainsi que comment ces variables 
psychologiques influencent leur performance. Cette étude nous permettra de mieux comprendre 
la psychologie des athlètes pour éventuellement développer des interventions pour les aider dans 
leur cheminement sportif. 

La direction du club sp01tif de votre enfant ainsi que son entraîneur, 
___________ , ont également donné leur accord à ce projet. La contribution de 
votre enfant favorisera sans doute l'avancement des connaissances dans le domaine de la 
psychologie sportive. 

PROCÉDURE(S) au TÂCHES DEMANDÉES À VOTRE ENFANT 

Avec votre permission et l'accord de votre enfant, il sera invité à remplir un questionnaire au 
début de la saison ainsi qu 'un autre questionnaire à la fin de la saison. Chaque questionnaire 
prendra environ 30 minutes. Votre enfant sera invité à répondre à des questions pour nous aider à 
mieux comprendre ses réactions, ses motivations et ses sentiments face à la pratique de son sport 
(raisons pour lesquelles il/elle pratique son sport, stratégies qu'il/elle utilise lors de parties ou 
compétitions et ce qu ' il/elle ressent face à la pratique de son sport). La passation de chacun des 
questionnaires se fera sur place, lors des entraînements, dans un local préalablement réservé à cet 
effet. Il est également possible que la passation de certains questionnaires se fasse en ligne sur un 
site Internet prévu à cet effet. 



,---------------------------· -- ---

136 

AVANTAGES ET RISQUES 

Avantages : La participation à cette étude pourrait permettre à votre enfant de prendre le 
temps de réfléchir à son expérience en tant qu'athlète, tout en lui faisant prendre conscience des 
raisons pour lesquelles il/elle pratique son sport ainsi qu ' en l'aidant à identifier des moyens 
concrets pour mieux cheminer en tant qu'athlète. 

Risques : La participation à cette étude pourrait empiéter légèrement sur le temps d'étude ou 
d'entraînement de votre enfant. Nous ferons tout notre possible pour minimiser cet inconvénient. 
Votre enfant sera informé à l'avance du moment où le questionnaire sera complété pour qu'il/elle 
puisse planifier ses autres activités en conséquence. Par ailleurs, répondre à nos questionnaires 
pourrait sensibiliser votre enfant à certaines difficultés vécues dans son sport. Dans ce cas, vous 
ou votre enfant pouvez contacter les responsables de cette recherche. Il nous sera possible de 
vous aider à obtenir des services appropriés en cas de besoin8

. Nous ne connaissons aucun autre 
risque lié à la participation à cette recherche. 

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 

Les informations données par votre enfant seront traitées et resteront strictement 
confidentielles. Votre enfant utilisera un code confidentiel de participation qui nous permettra 
d'associer ses différents questionnaires les uns avec les autres. Seule l'équipe de recherche du 
LRCS aura accès à ce code et sera en mesure d'associer les différentes données de votre enfant. 
Ce code sera gardé sous clé et il sera détruit immédiatement après la fin de cette étude. Les 
réponses de votre enfant à chacun des questionnaires seront immédiatement entrées dans un 
fichier de données électroniques. Le nom de votre enfant n'apparaitra à aucun endroit dans ces 
fichiers de données. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE 

La participation de votre enfant à ce projet de recherche est volontaire. Cela signifie que 
même si vous consentez aujourd'hui à ce que votre enfant participe à cette recherche, il demeure 
entièrement libre de ne pas participer ou de mettre fin à sa participation en tout temps sans 
justification ni pénalité. Vous pouvez également retirer votre enfant du projet en tout temps. 

Pour les enfants qui ne participeront pas au projet, une séance d'exercice leur sera proposée 
par leur entraîneur. 

8 En cas de besoin, vous pouvez contacter le Centre des services psychologiques de l'UQAM 
(320 rue Ste-Catherine Est, Montréal, Pavillon De Sève, local DS-4202, H3C 3P8, 514-987-
0253) ou Tel-Écoute (514-493-4484; www.tel-ecoute.org), une ligne d'aide qui offre à toute 
personne, sans distinction, en situation de précarité ou de détresse psychologique, un 
service téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel d'écoute active et de référence. 
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Votre accord à participer implique également que vous acceptez gue l'équipe de recherche 
puisse utiliser aux fins de la présente recherche (articles, mémoires, thèses, conférences et 
communications scientifiques) les renseignements recueillis à la condition qu'aucune information 
permettant d'identifier votre enfant ne soit divulguée publiquement à moins d'un consentement 
explicite de votre part et de 1' accord de votre enfant. 

COMPENSATION FINANCIÈRE 

Votre enfant ne sera pas compensé directement. 

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 

Pour des questions additionnelles sur le projet, sur votre participation et sur vos droits en tant 
que participant de recherche, ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec : 

Ariane St-I.ouis, Coordonnatrice de recherche du I.RCS 
Numéro de téléphone: 514-987-3000, poste 3989 
Adresse courriel : st-louis.ariane@uqam.ca 

Le Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'UQAM 
(CIÉR) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des informations 
concernant les responsabilités de l'équipe de recherche au plan de l'éthique de la recherche avec 
des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous pouvez contacter la présidence du CIÉR, 
par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514) 987-3000 #7753 ou par courriel à 
CIEREH@UQAM.CA 

REMERCIEMENTS 

Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet de recherche et 1' équipe de 
recherche tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux 
résultats de cette recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous. 

AUTORISATION PARENTALE 

En tant que parent ou tuteur légal de , je reconnais avoir lu 
le présent formulaire de consentement et consens volontairement à ce que mon enfant participe à 
ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le chercheur responsable a répondu à mes questions 
de manière satisfaisante, et que j'ai disposé de suffisamment de temps pour discuter avec mon 
enfant de la nature et des implications de sa participation. Je comprends que sa participation à 
cette recherche est totalement volontaire et qu'il peut y mettre fin en tout temps, sans pénalité 
d'aucune forme, ni justification à donner. 
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J'autorise mon enfant à répondre à deux questionnaires: om NON 

Signature de l'enfant: Date: 

Signature du parent/tuteur légal : Date: 
Nom (lettres moulées) et coordonnées: 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu 
au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature du chercheur responsable du projet 
ou de son, sa délégué(e) : Date: 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Questionnaire des athlètes (Temps 1) 

Indique ton degré d'accord ou de désaccord avec chacun des énoncés suivants. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

Assez 
en accord 

5 

Fortement 
en accord 

6 

En pensant au soccer, indique à quel point tu es en accord avec chaque énoncé. 

Jouer au soccer s'harmonise bien avec les autres activités dans ma vie. 1 

J'éprouve de la difficulté à contrôler mon besoin de jouer au soccer. 

Les choses nouvelles que je découvre en jouant au soccer me 
permettent d'apprécier davantage le soccer. 

J'ai un sentiment qui est presque obsessif de jouer au soccer. 1 

Jouer au soccer reflète les qualités que j'aime de ma personne. 1 

Jouer au soccer me permet de vivre des expériences variées . 

Jouer au soccer est la seule chose qui me fasse vraiment « tripper ». 

Jouer au soccer s'intègre bien dans ma vie. 1 

Si je le pouvais, je ne me consacrerais gu ' au soccer. 1 

Jouer au soccer est en harmonie avec les autres choses qui font partie de moi . 1 

Jouer au soccer est tellement excitant que parfois j'en perds le contrôle. 1 

J'ai l'impression que le soccer me contrôle. 1 
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Très fortement 
en accord 

7 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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En utilisant l'échelle ci-dessous, indique dans à quel point ces énoncés sont exacts pour toi. 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

Au soccer , ... 

1. Je me sens libre de décider ce qui est mieux pour moi. 1 2 3 4 5 6 7 

2. J'apprécie vraiment les gens avec qui je pratique mon sport. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Je me sens efficace dans les différents aspects de mon sport. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Je ressens de la pression de la part des autres. 2 3 4 5 6 7 

5. Je m'entends très bien avec les gens que je rencontre dans mon sp01t. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Je me sens compétent dans mon sport. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Je sens que je peux être moi-même lorsque je pratique mon sport. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Je sens une belle complicité avec les gens avec qui je pratique mon sport. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Dans l'ensemble, je crois être un athlète compétent. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Je sens que je suis libre de prendre des décisions lorsque je pratique mon sport. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Je sens que les entraineurs et les autres athlètes s'intéressent à moi et me 
respectent. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Dans mon sport, je me sens plus habile que la moyenne des athlètes . 1 2 3 4 5 6 7 



1. 
3. 
5. 
7. 
9. 
11. 
13. 
15. 
17. 
19. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Indique à quel point tu ressens les émotions suivantes quand tu joues au soccer. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

Assez 
en accord 

5 

Fortement 
en accord 

6 
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Très fortement 
en accord 

7 

Lorsque tu fais des tâches liées au soccer (entrainement, matchs, etc.), tu te sens ... 

Intéressé 1 2 3 4 5 6 7 2. Angoissé 
Excité 2 3 4 5 6 7 4. Fâché 
Fort 1 2 3 4 5 6 7 6. Coupable 
Effrayé 1 2 3 4 5 6 7 8. Hostile 
Enthousiaste 1 2 3 4 5 6 7 10. Fier 
Irrité 1 2 3 4 5 6 7 12. Alerte 
Honteux 1 2 3 4 5 6 7 14. Inspiré 
Nerveux 1 2 3 4 5 6 7 16. Déterminé 
Attentif 1 2 3 4 5 6 7 18. Agité 
Actif 1 2 3 4 5 6 7 20. Craintif 

Indique ton degré d'accord avec chacun des énoncés suivants. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

Ma vie en tant qu ' athlète corre pond de près à me objectifs. 

Assez 
en accord 

5 

Les conditions dans lesquelles je pratique mon sport sont excellentes. 

Je suis satisfait de ma vie en tant qu ' athlète. 

J'obtiens les choses importantes que je voulais dan mon sport. 

Je ne changerais presque rien à ma vie d' athlète. 

Fortement 
en accord 

6 

1 
1 
1 
1 

1 

2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 

Très f01tement 
en accord 

7 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 

7 

7 

7 

7 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

- -· -----------
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Questionnaire des athlètes (Temps 2 au Temps 6) 

En u tilisant l'échelle ci-dessous, indique dans à quel point ces énoncés sont exacts pour toi. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Au soccer, .. . 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

Je me sens libre de décider ce qui est mieux pour moi. 

J'apprécie vraiment les gens avec qui je pratique mon sport. 

Je me sens efficace dans les différents aspects de mon sport. 

Je ressens de la pression de la part des autres. 

Assez 
en accord 

5 

Je m'entends très bien avec les gens que je rencontre dans mon sport. 

Je me sens compétent dans mon sport. 

Je sens que je peux être moi-même lorsque je pratique mon sport. 

Fortement 
en accord 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Je sens une belle complicité avec les gens avec qui je pratique mon sport. 1 

Dans l'ensemble, je crois être un athlète compétent. 1 

Je sens que je suis libre de prendre des décisions lorsque je pratique mon sport. 1 

Je sens que les entraineurs et les autres athlètes s ' intéressent à moi et me 
respectent. 
Dans mon sport, je me sens plus habile que la moyenne des athlètes. 1 

Très fortement 
en accord 

7 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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15. 
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19. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Indique à quel point tu ressens les émotions suivantes quand tu joues au soccer. 

Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Assez Fortement Très fortement 
1 2 3 4 5 6 7 

Lorsque tu fais des tâches liées au soccer (entrainement, matchs, etc.), tu te sens ... 

Intéressé 1 2 3 4 5 6 7 2. Angoissé 
Excité 2 3 4 5 6 7 4. Fâché 
Fort 1 2 3 4 5 6 7 6. Coupable 
Effrayé 1 2 3 4 5 6 7 8. Hostile 
Enthousiaste 1 2 3 4 5 6 7 10. Fier 
Irrité 1 2 3 4 5 6 7 12. Alerte 
Honteux 1 2 3 4 5 6 7 14. Inspiré 
Nerveux 1 2 3 4 5 6 7 16. Déterminé 
Attentif 1 2 3 4 5 6 7 18. Agité 
Actif 1 2 3 4 5 6 7 20. Craintif 

Indique ton degré d 'accord avec chacun des énoncés suivants. 

Pas du tout 
en accord 

1 

Très peu 
en accord 

2 

Un peu 
en accord 

3 

Moyennement 
en accord 

4 

Ma vie en tant qu'athlète correspond de près à mes objectifs . 

Assez 
en accord 

5 

Les conditions dans lesquelles je pratique mon sport sont excellentes. 

Je suis satisfait de ma vie en tant qu ' athlète. 

J'obtiens les choses importantes que je voulais dans mon sport. 

Je ne changerais presque rien à ma vie d'athlète. 

Fortement 
en accord 

6 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 

Très fortement 
en accord 

7 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Grille d'évaluation de la qualité de la préparation et de la performance remplie par les 
entraineurs (Temps 1 à Temps 6) 
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