
PAR PW:L IWYW 

ilaplan
Zone de texte
Copie de conservation et de diffusion, disponible en format électronique sur le serveur WEB du CDC : URL = http://www.cdc.qc.ca/prosip/713757-doyon-maturite-etudiant-maisonneuve-PROSIP-1979.pdfRapport PROSIP, Collège de maisonneuve, 1979.pdf                      * * * SVP partager l'URL du document plutôt que de transmettre le PDF * * *



. . Dép0t 1Bgal: 4e trimestre 1% 
Bibliothèque Nationale du .&bec, 

4 
F 



. . 

Pour obtenir  des exemplaires 
supplémentaires, s'adresser à 
Madame Louise des Trois  Maisons ou , 
Monsieur.Gil les St-Pierre,  . . 
MinistBre de I1Education, 
Direct ion génerale de l'enseignement c o l l e g i a l ,  
Service des programmes, 
E d i f i c e  "Gu', 19e étage, 
1035, rue La Chevrotière, 
Quebec ( ~ u ~ b e c )  
G1R SA5 - te l . :  (418) 643-3057 
en mentionnant l e  no. de code de di f fusion:  15-3148 



Cet t e  recherche a été réal fsée grace a une 

subvention accordee par l a  Di,recti.on GénCrale 

de l'Enseignement Col legia l  dans l e  cadre.du 

Programme de Subvention à 1 ' l nnovat i,on Péda- 

' gog i.que (PROS I PI., 



REMERC l EMENTS 

L'auteur de l a  présente recherche t i e n t  à remercier l e  g e ~ ~ i c e  de re- 

cherche, l e  servi-ce de 1 '.infopmat[que, l e  service de 1 '  tnformati'on e t  

l e  rdg is t ra r ia t  pour leur aide précieuse e t  d i l igente ,  Nous tenons 

speci a l  emen t à remercier les personnes sui vantes ; Monsieur Jean-C laude 

Lacroix, Monsieur U l r i c  Aylwin, Monsieur Yyon Giroux, Madame Ginette 

Paiement e t  Monsieur Françots Guay, 



TABLE DES MATIERES 

PAGE 

l NTRODUCT l ON 

CHAPITRE 1 :  Objec t i fs  e t  contra intes de l a  r é a l i t e .  

CHAP ITRE I I : Paramètres e t  instruments de mesure. 

CHAPITRE Ill: Analyse des résu l ta ts .  

-Analyse globale. 

-Analyse en fonct ion du sexe, 

-Analyse en fonct ion du niveau de sco la r l t e .  

-Analyse en fonct ion de l ' o r i e n t a t i o n  sco la i re .  

CHAPITRE I V :  Essai d ' i n te rp ré ta t i on  e t  incidences pedagogiques 

CONCLUS l ON 

ANNEXES: 1 : 

II: 

Ill: 

I V :  

V : 



INTRODUCTION 



L lob jec t i , f  p r i nc ipa l  de l a  présente recherche v i s a i t  3 t racer  l e  

p r o f i l  de matur i té  de l ' é tud ian t  de cegep, en tentant  de dégager les  

pr inc ipales dimensions de sa personnal i te. Compte tenu de cer ta ines 

contraintes physiques e t  compte tenu que les  probl  &mes rencontrés 

depuis quelques années par les 6tudiant  (e)s du secteur général, nous 

avons concentré not re  étude aupres des  tud dia nt (e)s du secteur ghnéral , 

délaissant pour l ' i n s t a n t  ceux (ce l les)  du secteur professionnel. 

Dans l e  but de répondre a cet o b j e c t i f  g lobal ,  nous avons iden t i -  

f i 6  t r o i s  (3) autres variables indépendantes: l e  sexe, l e  niveau de 

s c o l a r i t e  e t  I ' o r i e n t a t i o n  scola i re.  La va r iab le  dépendante proprement 

d i t e  sera mesurée par t r o i s  (3) types de var iables qu i  sont: l e  p r o f i l  

général de l a  personnal i te,  mesure par 16 carac tér is t iques de base; l e  

p r o f i l  du niveau d 'ac tua l i sa t i on  de soi ,  mesuré par 12 dimensions e t  

e n f i n  les valeurs concernant l e  t r a v a i l ,  mesurées par c inq  facteurs. 

Le présent rapport se d i v i se  en quatre (4) chapitres. Le premier 

pose les o b j e c t i f s  de l a  recherche e t  les contra intes de l a  r é a l i t e  que 

l ' au teu r  a  rencontrées en cours de route. Le deuxième é t a b l i t  les  p r in -  

cipaux paramétres de l ' échan t i l l on  e t  d e c r i t  les  d i f fé rentes  dimensions 

des instruments de mesure. Le troisième chapi t re,  I 'analyse des 

résu l ta ts ,  se subdivise en quatre (4) pa r t i es :  l 'analyse globale, 

l 'analyse en fonct ion du sexe, I 'analyse en fonc t ion  du niveau de sco- 

l a r i t é  e t  I 'analyse en fonct ion de I ' o r i e n t a t i o n  sco la i re .  Le dernier  

chapi t r e  permettra un essai d '  i n te rp ré ta t  ion e t  posera quelques incidences 

pédagogiques qui se dégagent de l 'analyse des resut ta ts .  



Enfin, suite a la conclusion, les lecteurs trouveront, en annexe, 

les différents profils de personnalité en fonction des variables Indé- 

pendantes. Malgré certaines contraintes qui seront décrites au premier 

chapitre, nous croyons avoir répondu aux principaux objectifs de la 

recherche et nous espérons avoir contribué quelque peu à une meilleure 

definition du portrait psychologique de I1étudiant(e) de niveau colli5gial. 
' 



C H A P I T R E  I 

OBJECTIFS ET CONTRAINTES DE LA REALITE 



Corne nous l e  s ignal ions déja l ' a n  dernier  e t  l o r s  de l a  présen- 

t a t i o n  du premier p r o j e t  de recherche au printemps 1977, l ' o b j e c t i f  

global de l a  présente recherche i n t i  tulée: "Le p r o f i t  de matur i té  

de l ' é t u d i a n t  de cegep", vou la i t  t racer  l e  p o r t r a i t  psychologique du 

p r o f i  1 de personnal i t C  de 1 '&tudiant(e)  p re-un ivers i ta i  re, c ' es t -  

a -d i re  t i r e r  un c l i c h é  - l e  plus valable possib le de l a  personnal i té  

de 1 'é tudi  ant (e) col  lég i a l  (e) , secteur généra 1. Nous croyons qu'en 

connaissant mieux les dimensions psychologiques du jeune adulte, en 

phase terminale d 'acqu is i t i on  d'une ident i tC b ien  intégrée, nous 

pourrions mieux adapter nos méthodes e t  programmes pédagogiques. S i  

l a  psychologie e t  l a  psycho-pédagogie sont relat ivement b ien  aver t ies  

en cc qui concerne I'adolescence e t  I bage  adulte, e l l e s  se revèlent  

ignorantes de l 'é tape qui se s i t u e  entre les deux e t  qu i  es t  justement 

vécue 3 l 'âge où l e  jeune poursui t  ses études au niveau c o l l 6 g i a l .  En 

ce sens, l a  présente recherche a une t r i p l e  dimension: psychologique, 

sociologique e t  pedagogique. 

Adolescence e t  matur i té  

Nous ne reviendrons pas complètement sur tou te  l a  l i t t e r a t u r e  

couvrant ces sujets;  3 cet égard, les lecteurs pourront revo i r  l e  

rapport dépos6 en mars 1978. Toutefois, i 1 nous semble opportun de . 

revenir sur quelques concepts de base dans l e  but  de mieux comprendre 

l 'analyse qui suivra. 

Comme Erickson l e  mentionne, l'adolescence correspond 3 l ' age de 



l'acquisition de l'identité. Le jeune développe un sentiment de soi 

relativement stable et procède à l'intégration de ses expériences 

personnelles. I I  faut bien prCciser toutefois, iî l'instar d.'Avanzini, 

que l'adolescence est un phCnomène de civilisation. Dans les sociétés 

où le jeune est vite intégré dans le monde adulte,. cette étape d'adap- 

tation n'existe pas ou presque. Dans nos sociétés occidentales, 

I'adolescence est d'autant plus prolongée que la préparation profes- 

sionnelle est retardée. Le type d'adolescence change donc de généra- 

tion en génération, en fonction du milieu. L'adolescence - en tant 
que pré-requis B la maturité -, est à la fois une période d'adaptation 

B la réalité, une période de conflits internes et une période de brus- 

ques changements aux plans physique, sexuel, intellectuel, affectif 

et social. Nous ne. reviendrons pas ici sur la nature de ces change- 

ments, mais disons qu'ils constituent la première étape vers la 

maturi té. 

La "maturite", au sens général, constitue l'une des étapes du 

développement de la personne. Elle se situe entre la fin de I'adoles- 

cence et la vieillesse (Hettich). Mais i l  faut toutefois distinguer 

entre âge adulte et âge mature. Au plan légal, est adulte celui ou 

celle qui a attei,nt l'âge de 18 ans au Quebec et au Canada. I I  

possiide l'entière responsabilite de ses actes devant la loi, i l  a 

droit de vote, droit de se marier, etc. A cette distinction i l  faut 

ajouter ce qu'on appelait autrefois l'âge de raison, concept qui nous 

vient de l'Empereur Justinien le' en 529. L'Egiise catholique s'&tait 

ensui te servie de ce concept pour fixer il 7 ans 1 'âge de raison et 



1'Bge du "p6ché1'. Aujourd'hui, l a  psychologie moderne a f f i rme  - 
spéci a l  ement grâce aux recherches de Jean Piaget - que l e  vér i tab le  

"âge de r a i  son" ne s 'acquier t  qu'au stade "operatoi re-formel", c 'es t -  

a-d i re entre 12 e t  15 ans environ: age du raisonnement de l ' a b s t r a c t i o n  

e t  de 1 a "pensbe hypothet i CO-ddduct i ve'l. 

Le concept "maturlt6" peut s'entendre en fonc t ion  de t r o i s  p r in -  

c ipales dimenslons: i n t e l l e c t u e l l e ,  physique e t  a f f e c t i v e .  La matur i te  

i n t e l l e c t u e l l e  correspond au stade "operatoire-formel' '  e t  s 'acqu ier t  vers 

l 'age de 15 ans, l a  matur i te  physique t o t a l e  es t  a t t e i n t e  vers l 'âge de 

26 ans, car c ' e s t  a cet  age que cesse l a  c ro i  ssance des os. Mais l e  

problème l e  p lus d i f f i c i l e  à résoudre consiste B d e f i n i r  e t  f i x e r  dans 

l e  temps l a  matur i té  a f f e c t i v e  e t  sociale. Une chose est  cer ta ine,  c ' es t  

que 1 'observat ion des &tudiants(es) entre l a  f i n  du cyc le  secondai r e  e t  

l e  début du cycle u n i v e r s i t a i r e  a t t e s t e  de profonds changements aux 

niveaux a f f e c t i f  e t  soc ia l  : valeurs, mental i td, o b j e c t i f s ,  re la t ions ,  

etc. On peut donc pretendre qu'en contexte occidental e t  p lus  spéci f i -  

quement qudbécois , l a  ma t u r i  t d  a f f e c t i v e  e t  soci a l e  se développe d'une 

façon ver t ig ineuse ent re  les âges de 16 à 19 ans envi ron. Generalement, 

on peut d i r e  que l a  matur i té  es t  l 'é tape 00 l ' i n d i v i d u  perfect ionne e t  

ac tua l ise  l e  p lus  ses po ten t ia l i t és ;  c ' es t  I 'e tape de l ' i n t e g r a t l o n  

harmonieuse des forces pulsionnel les; c 'es t  l 'e tape de l a  p r i s e  en 

charge de ses responsabi l i tés e t  de l'autonomie. Ce l le -c i  se s i t uan t  

entre I ' i ndépendance e t  1 a  dépendance envers 1 'env l ronnemen t . La matu- 

r i t é  c 'es t  aussi l 'age où l ' i n d i v i d u  a acquis un système de valeurs 

propres, concernant l e  t r a v a i l ,  l'amour, l a  sexua l i té ,  l e  "sens" de l a  



v ie ,  e tc .  

Toujours dans l e  but de donner un aperçu général du concept de 

maturi té,  l es  auteurs consultés exposent p lus ieurs carac tér is t iques  

générales de l a  personne mature: s0reté du jugement, posséder un système 

de valeurs, i n teg ra t i on  dans l e  groupe adulte, a v o i r  une personnal i t6  

uni f iée ,  prendre ses responsabi 1 i tés, un Moi f o r t ,  ten i  r compte de 

l ' aven i r ,  congruence ent re  ses démarches e t  l a  r é a l i t é ,  ê t r e  souple e t  

ouvert  aux changements, posséder un ce r ta in  degré de tolérance à l a  

f r u s t r a t i o n  e t  a l ' i n s é c u r i t é ,  accepter son ag ress i v i t é  comme pouvant 

ê t r e  construct ive, avo i r  l a  capacité d'éprouver des émotions e t  de les 

exprimer adéquatement, ê t r e  autonome, c 'es t-3-di r e  i n  terdépendan t par 

rapport au mi l ieu,  avo i r  l a  capacité de prendre des decisions, accepter 

ses l im i tes ,  s ' a f f i rmer  dans une a c t i v i t é  s t ruc turante  e t  product ive, 

ê t r e  spontané, curieux, avo i r  l a  capacité d'aimer e t  d ' ê t r e  aimé, 

é q u i l i b r e  de l a  personnalité, avo i r  une i d e n t i t é  personnelle, é q u i l i b r e  

en t re  l ' i n t e l l i g e n c e  e t  l ' a f f e c t i v i t é ,  etc.. 

Nous pourr ions a i n s i  énumérer une fou le  d 'autres caractér is t iques 

de l a  personne mature. Nous précisons une f o i s  de p lus que l ' o b j e c t i f  

de l a  présente recherche es t  de t racer  l e  p ro f  i 1 de maturi t é  de I 'etu- 

d i  ant (e) de niveau co l  1 égi a l  , secteur général . Nous référons à nouveau 

l e  lecteur  au premier rapport de mars 78 en ce qui  concerne l a  l i t t é r a t u r e  

sur les changements psychologiques de l'adolescence e t  les pr inc ipa les  

théories de l a  matur i té.  Précisons que pour les f i n s  de l a  présente 

recherche, nous considérons l a  rnaturi t é  comme étant  1 ' é t a t  du jeune 

adul te qui  a l l i e  les t r o i s  composantes suivantes: personnal i té  b ien  



intégrée, sentiment d 'ac tua l isa t ion  de soi e t  système de valeurs face 

aux t r a v a i l .  

Object i fs  speci f iques 

L 'ob jec t i f  global de ce t te  étude - t e l  que mentionné p lus haut - 
devrai t nous permettre de nous donner une esquisse de reponse aux problè- 

mes d ' i d e n t i f i c a t i o n  des étudiants(es) de niveau cegep. Nous pretendons 

que tout  programme ou reginte pédagogique qui  se veut e f f i c i e n t  d o i t  

reposer sur une connaissance plus que subject ive de l a  c l i e n t è l e  Zh qui  

il s'adresse. Peu d'etudes ont  Jusqu' ic i  é té  f a i t e s  pour essayer de 

déterminer l e  p r o f i l  de personnal i té des étudiants de cegep. Même s ' i l  

s e r a i t  ternerai r e  de géneral iser les résu l ta t s  de la  présente Ctude 

explorato l  r e  Zi 1 'ensemble des étudiant (e)s de l a  province, nous croyons 

tou te fo is  qu' i 1s nous donneront une bonne idee de l a  psychologle des 

étudiants de 16 - 18 ans d'un centre urbain comme MontrBal. En s m e ,  

l a  présente recherche v ise a confronter avec l a  r b a l i t B  cer ta ines pre- 

misses du rapport Nadeau e t  du L i v re  Blanc de l'enseignement c o l l é g i a l  

comme l a  suivante: a savoir  que 1 'é tudiant  (e) de niveau co l  l e g i a l  es t  

en s i t u a t i o n  d'adulte. 

S i  1 ' o b j e c t i f  global de ce t te  recherche se veut un essai d16valua- 

t i o n  du pro f  i 1 de maturi te, c e l u i - c i  sous-tend d'autres o b j e c t i f s  secon- 

daires te ls :  une mei l leure i d e n t i f i c a t i o n  du p r o f i l  de personnal i t&, 

leurs valeurs, leur  niveau de developpement e t  d'autonomie, l e u r  degré 

d'engagement dans un choi x professionnel , etc .  I I nous semble h i d e n t  

qu'une mei l leure connaissance de la dimension psychologique de l a  c l i e n t è l e  



des col lèges peut avo i r  des répercussions sur l a  pédagogie, l 'appren- 

t issage, les rég imes pédagogiques, leurs re la t i ons  professeurs-étudiants , 

etc.  

Variables indépendantes 

Pour ce fa i re ,  en plus des variables dépendantes qui  seront discu- 

tées p lus l o i n  avec les instruments de mesure e t  l eu r  exp l ica t ion ,  nous 

avons cho is i  t r o i s  var iables indépendantes: l ' o r i e n t a t i o n  du programme 

'd 'études,  l e  niveau de s c o l a r i t é  e t  l e  sexe. I l  es t  évident que c e t t e  

étude ne s'adresse qu'aux étudiant(e)s du secteur général, car  c ' e s t  

sur tout  dans ce secteur que sont remarqués les changements d 'o r ien ta t ions  

e t  1 es abandons. 

La première var i able i ndépendante comprend quatre groupes ; c 'es t- 

a-d i re quatre or ien ta t ions  d i f férentes:  

1 . Sciences de l a  san t é  
2. Sciences pures 
3. Sciences adminis t rat ives 
4. Sciences huma ines. 

La deuxième var iab le  indépendante comprend deux niveaux de sco la r i t é :  

première e t  deuxième années. Enfin, l a  troisième var iab le  indépendante 

correspond aux sexes mascul i n  e t  féminin. 

Contraintes de l 'expérimentat ion 

Selon l e  plan de recherche, 1 'expérimentation proprement d i  t e  - 
c 'es t -&d i re  I 'adminis t rat ion des t r o i s  inventaires de personnal i t é  - 
devai t  s 'e f fec tuer  durant l a  première session de l'année 78-79, p lus 



spécialement en t re  les mois d'octobre e t  décembre 78. Toutefois deux 

c o n f l i t s  étudiants sont venus perturber c e t t e  expérimentation: l e  

c o n f l i t  de l a  ca fé té r ia  du col lège e t  ce lu i  des prê ts  e t  bourses. La 

façon de re jo indre  les étudiant(e)s-sujets & t a i t  l a  suivante: Grâce 8 

l a  co l labora t ion  du r e g i s t r a r i a t  du collège, nous avons sélect ionne au 

hasard 10% des étudiant  (e)s de tous les groupes du co l  lege, secteur 

général, en fonc t ion  des t r o i s  variables indépendantes def ln ies  précé- 

demment. Par exemple, s ' i l  y ava i t  120 étudiants de sexe masculin, de 

première année en science de l a  santé, on a v a i t  sélectionné 12 étudiants 

de ce sous-groupe; s ' i l  y ava i t  par contre 280 f i l l e s  de première année 

en sciences humaines, on en ava i t  r e t i r é  un échan t i l l on  au hasard de 

28, par l ' in format ique,  e t  a ins i  de s u i t e  avec les  16 sous-groupes de 

l ' é c h a n t i l l o n  global de 208 sujets*  

L'expérimentation pour chacun des su je ts  d u r a i t  en t re  2 heures a 

2 heures 30 (entre 120 e t  150 minutes). Chaque semai ne, nous convoquions 

une t ren ta ine  dlétudiant(e)s sélectlonné(e)s Zi 1 'a ide du journal  quot id ien 

du col lege ( ~ e  ~ a v è t u )  . Avant les débrayages, c 'est-+di r e  durant l e  

mois d'octobre, environ un t i e r s  des su je ts  convoquCs répondaient a 

1 'appel (c 'est-8-dire 10 sur 30). Ce manque de co l  labora t ion  des étudiants 

s'accentua de façon drast ique durant les deux mois de c o n f l i t s ;  c'est-3- 

d i  r e  novembre e t  décembre . 
Etant donné que l a  ca fé té r ia  é t a i t  boycottée, les étudiant(e)s 

q u i t t a i e n t  l e  col lège l e  mardi-midi, pour dîner 3 I n e x t e r i e u r ,  heure a 

* L 'échant i l lon  o r i g i n e l  prévu dans l e  p r o j e t  é t a i t  de 180, mais l e  
ca lcu l  de 10% par sous-groupe mena cet  échan t i l l on  g lobal  8 208 su je ts  
( v o i r  l e  chapi t re 2) 



l aque l le  les sujets  é ta ien t  convoqués. Sur une t ren ta ine  convoqués, 

environ 3 à 5 se présentaient. De plus, étant  donné que l e  chercheur 

n ' a  pu ob ten i r  de budget pour une aide technique ou pour récompenser les 

sujets ,  ce lu i - c i  a da compléter seul toute l 'expér imentat ion e t  il a dO 

promettre aux su je ts  que ceux-ci auraient leurs résu l ta t s  ind iv idue ls ,  

dans l e  but de les motiver un tan t  s o i t  peu à p a r t i c i p e r  à l a  recherche. 

S i  nous ne pouvions pas les a t t i r e r  par c e t t e  promesse, l a  p lupar t  refu-  

sa ient  simplement de p a r t i c i p e r  3 l 'expérimentation. Le chercheur a 

donc da, compte tenu de tous ces facteurs, poursuivre l 'expér imentat ion 

en f é v r i e r  e t  mars 79 p u i s q u ' i l  n ' ava i t  obtenu qu'une cinquantaine de 

su je ts  avant Nogl. De plus, compte tenu que nous n'avions pas d 'a ide 

technique, nous avons dQ co r r i ge r  manuel lement tous les inventai  res 

psychologiques, avant de donner les résu l ta ts  à l ' in format ique pour l e  

t ra i tement  s ta t i s t i que .  

L'experimentation étant  terminée - quoique incomplète - vers l a  

f i n  de mars, il nous a f a l l u  un mois ( a v r i l )  pour l a  cor rec t ion  manuelle 

e t  les derniers mois de l a  session, nous fa is ions  du bureau deux à t r o i s  

jours  par semaine pour donner les résu l ta ts  ind iv idue ls  promis aux étu- 

d ian t (e )s  qui avaient daigné p a r t i c i p e r  à l a  recherche. Tous ces fac- 

teurs mis bout à bout const i tuent  autant de contra intes qui  nous ont  

amené à retarder  l a  production de l 'analyse e t  du rapport f i n a l  à 

l'automne 79, l ' au teur  é tan t  bien entendu en vacances l ' é t é ,  &me s ' i l  

a terminé l e  trai tement s t a t i s t i q u e  durant ses vacances. 

S i  nous résumons, nous pouvons conclure qu'au moins t r o i s  facteurs 

majeurs ont  contr ibué à retarder  l a  recherche e t  3 modif ier quelque peu 



sa qua1 i t é  sc ient i  flque: 

1.  Les deux conf l i ts-etudiants;  

2. La carence de budgets appropries pour une aide technique ou 
pour motiver les sujets; 

3 .  Le manque de col laboration évident des etudiant(e)s, qui 
n'aimaient pas "perdre" deux à t r o i s  heures de leu r  temps pour "subi ru' 
I 'administrat ion des tests. 

Heureusement, l 'auteur a toujours pu benéf ic ier  des services 

d i  l igents du service de recherche du Col lège de Maisonneuve, du regis- 

t r a r i a t ,  du service de l ' informatique e t  du service de l ' in format ion.  



PARAMETRES ET lNSTRUMENTS DE MESURE 



Les contra intes de l 'exper imentat ion é tant  connues, voyons rnain- 

tenant les  pr incipaux paramètres de l ' échan t i l l on ,  lesquels seront 

sui v i  par une descr ip t ion  des p r i  nci  paux facteurs psycho1 ogiques cons- 

t i t u a n t  les var iables dépendantes. 

A. PARAMETRES 

Comme nous venons de l e  s ignaler  dans l e  précedent chapitre, des 

contra i  ntes d'exper i mentat ion sCrieuses ne nous ont  pas permis de com- 

p le te r  l ' é c h a n t i l l o n  ideal  de 208 sujets.  Même en prolongeant l a  

periode de passation des tests jusqu'a l a  f i n  - mars, nous n'avons pu 

recuei 1 l i r que 156 sujets.  De ceux-ci, 32 on t  dO ê t r e  rejetCs pour 

diverses r a i  sons methodol ogi ques : f i  ches de presenta t i on soc1 ologique 

incomplètes, questionnaires psychologiques incomplets ou mal remplis, 

etc .  

L 'échant i l lon  global de 124 su je ts  se d i s t r i b u e  de l a  façon sui -  

vante en fonct ion des t r o i s  variables indépendantes: l e  sexe, l ' o r i e n -  

t a t i o n  e t  l e  niveau sco la i re .  (Voir tableaux 1, 2, 3) 

TABLEAU 1 

SEXE 
--  

Garçons Fi  1 les  Tota l  



Le tableau 1 nous révèle immédiatement que les f i l l e s  ont  e t6  

beaucoup plus promptes 2i col laborer que les garçons. Ces dern iers Sem- 

b l a i e n t  toujours p lus occupés, ou du mo ins i l s  l e  suggéraient. Cette 

co l labora t ion  plus intéressante de l a  pa r t  des f i l l e s  s'observe assez 

souvent dans des recherches OS les sujets  doivent se po r te r  vo lonta i res.  

Même s i  nous avons selectionné 100 garçons, seulement moins de l a  mo i t i é  

ont  répondu 2i l 'appel ,  a lo rs  que 80% des f i l l e s  ont  accepté de p a r t i c i -  

per. Même s i  nous y reviendrons dans 1 'analyse des résul  ta ts ,  nous 

pouvons émettre l 'hypothèse que les f i l l e s  ont  habituellement un p lus  

grand i n t é r ê t  a se connaître que les garçons, sur tout  quand on l eu r  

signale qu 'e l l es  pourront prendre connaissance de leurs résu l ta ts .  Cette 

observation se constate dans les s ta t i s t i ques  des bureaux de psychiatres 

e t  de psychologues e t  dans ce1 les du Min is tère des A f fa i res  sociales 

(Centre de Services sociaux, e tc . ) .  

TABLEAU 2 

OR 1 ENTAT l ONS 

OR 1 ENTAT l ONS N 

1. Sciences santé 27 

2. Sciences pures 20 

3. Sciencesadministrat ives 20 

4 .  Sciences humai nes 5 7 

TOTAL 124 



Le nombre de su je ts  par o r ien ta t i on  représente assez fidèlement 

les proport ions du nombre t o t a l  d8étudiant(e)s i n s c r i  t (e )s  au col lège. 

Dans chacun des quatre groupes, environ 65% des su je ts  sélect ionnés ont 

repondu à 1 'appel. Mais ce sont sur tout  les étudiant(e)s de sciences 

sante e t  sciences pures qui é ta ien t  les plus ré t i cen t (e )s  B col laborer ,  

prétextant  toujours leur  su rc ro î t  de t r a v a i l .  Nous croyons en e f f e t  que 

leur  programme d'étude es t  plus chargé e t  de f a i t ,  leurs d i s p o n i b i l i t d s  

plus réduites, De plus, peu d 'étudiants de sciences (santé e t  pures) 

suivent des cours de psychologie, par rapport 3 ceux e t  ce l l es  de sciences 

administrat ives e t  de sciences humaines; c e t t e  méconnaissance de l a  

psychologie ou ce manque d ' i n t é r ê t  l eu r  f a i t  f u i r  p lus  faci lement l a  

co l labora t ion  vo lon ta i re  3 une recherche en psychologie. 

TABLEAU 3 

N l VEAUX DE SCOLARl TE 

N l VEAU N 

lère année 59 
Ze année 65 

-- 

TOTAL 

Même s i  l t 6 c h a n t i l l o n  global es t  plus r e s t r e i n t ,  l a  proport ion des 

sujets des deux niveaux de s c o l a r i t é  représente assez fidèlement c e l l e  

qui é t a i t  prévue, avec bien entendu envi ron 60% des su je ts .  Une 



d i f fé rence de seulement s i x  su jets ,  3 l 'avantage du niveau 2, e s t  n é g l i -  

geable e t  on peut a f f i rmer  que les représentations des deux niveaux sont 

équivalentes. 

Ces paramètres é tan t  posés, ajoutons quelques mots sur l 'âge des 

sujets.  L'âge des su je ts  var ie  entre 15 e t  21 ans mais l a  masse se 

s i t u e  en t re  16 e t  18 ans. Un seul su je t  a 15 ans, 14 on t  16 ans, 51 ont  

17 ans,45 ont  18 ans, 9 ont  19 ans, 2 ont 20 ans e t  2 ont 21 ans. Cette 

propor t ion s u i t  fidèlement l a  moyenne d'âge des étudiant(e)s du col lège. 

L'âge moyen des 124 su je ts  es t  de 17.57 ans, s o i t  17.61 pour les f i l l e s  

e t  17.47 pour les garçons. En ce qui concerne les  niveaux de sco la r i t é ,  

l ' âge  moyen des su je ts  de première année e s t  de 16.75 ans e t  c e l u i  des 

su je ts  de deuxième année es t  de 18.30 ans. Encore l a ,  ces c h i f f r e s  

correspondent a quelques dixièmes près 3 l 'âge moyen de l'ensemble des 

étudiant  (e)s du col  lège, en 1978-79. 

Donc, dans l'ensemble, les paramètres de l ' é c h a n t i l l o n  sont re la -  

tivement f i dè les  aux proport ions envisagées, même s i  l ' é c h a n t i l l o n  global 

réel  représente près de 60% de l ' é c h a n t i l l o n  global idéal .  La seule 

faiblesse évidente v ien t  du fa ib le  nombre de su je ts  masculins par rapport 

aux su je ts  féminins. Idéalement, il a u r a i t  f a l l u  ob ten i r  autant de gar- 

çons que de f i l l e s ,  a lo rs  que l a  r é a l i t é  e s t  d i f férente:  environ 45% 

des garçons ont  col  1 aboré contre 80% des f i  1 1 es. Les kohcl usions de 1 a 

recherche, spécialement les analyses en fonct ion du sexe, devront donc 

ten i  r compte de c e t t e  fa ib lesse méthodologique. 



B. INSTRUMENTS DE MESURE (variables dépendan tes) 

Dans l e  but de cerner les pr inc ipa les  dimensions du p r o f i l  de 

personnal i t é  de l le tud i  an t (e) co l  l é g i a l  (e) du secteur général , nous 

avons u t i l i s é  t r o i s  instruments de mesure dont ies qua l i t es  méthodolo- 

. giques ont  déja é té  éprouvées en m i l i e u  quebécois francophone. II s ' a g i t  

de t r o i s  inventa i res qui contiennent dans l'ensemble 33 var iables ou 

facteurs de personnal i t é .  Le premier, l e  16 PF de Raymond Cat te l  l com- 

prend 16 échel les  (facteurs) , l e  deuxième, I ' i nventai r e  d 'actual  i sat  ion 

de soi dlEverett  Shostrom regroupe 12 échel les  (facteurs) e t  en f i n  l e  

troisième, l e  Questionnaire de Valeurs de Trava i l  mesure c inq types de 
' 

valeurs re l iées  au t r a v a i l  e t  aux besoins professionnels. 

1. Le 16 PF de C a t t e l l  

Toute recherche psychologique, même s i  e l l e  ten te  de cerner un 

seul aspect de l a  personnal i té, comme par exemple l a  "confiance en soi", 

d o i t  d'abord essayer de dégager l e  p r o f i l  géndral de l a  personnal i te .  

Le rat ionnel  du 16 PF de C a t t e l l  es t  de dégager les  informations l es  p lus 

complètes possibles sur l a  p lupart  des t r a i  t s  fondamentaux de l a  person- 

n a l i t é .  Ce tes t ,  dont l a  forme a é té  revisee en 1977, comprend 187 

questions B t r i p l e  choix de réponse. I l  se propose de couvr i r  de façon 

ra t i onne l l e  e t  précise l a  gamme complète des p r inc ipa les  man1 fes ta t ions  

qui d i f fe renc ient  les  indiv idus e t  ceci au moyen d'une recherche analy- 

t ique des facteurs de base. I 1 nous donne donc les  facet tes de 1 a per- 

sonnal i té  t o t a l e  dans tous ses aspects pr incipaux. Le p r o f i l  de 



personnal i t é  obtenu par l e  16 PF se d i s t r i bue  sur  16 facteurs bipo- 

l a i r e s  c 'est -à-d i re un p81e p o s i t i f  e t  un p8le négat i f .  Le p r o f i l  l u i -  

même ( v o i r  annexe 1,  p. 89) présente les résu l ta t s  b ru ts  transformés 

en cotes stanines (de 1 a 10) en fonct ion de I 'âge e t  du sexe des 

sujets .  La moyenne se s i t u e  au centre, c 'est -a-d i re l es  cotes 5 e t  6, 

a lo rs  que les  scores i n fé r i eu rs  se s i t uen t  en t re  1 e t  3 (à gauche) e t  

les scores supérieurs se s i t uen t  entre 8 e t  10 (à d r o i t e ) .  

Voic i  maintenant l a  descr ipt ion sommaire des 16 échel les ( facteurs)  

b ipo la i res ,  chacun mesurant un aspect fondamental de l a  personnal i té  des 

su je ts  étudiés. 

Scores i n fé r i eu rs  (1-3) 

Schizothymie: 

Réservé, détaché, e s p r i t  c r i t i q u e ,  
f ro id .  

Tend a ê t r e  r ig ide ,  sceptique, 
éloigné. 

Préfère les choses aux person- 
nes. 

Tendance a t r a v a i l l e r  seul e t  a 
é v i t e r  les  compromis sur d i f f é -  
rents po in ts  de vue. 

Par fo is  sceptique, entêté e t  
dur. 

Scores supérieurs (8-10) 

FACTEUR 1 

l Cyclothymie: 

Ouvert, généreux, p a r t i c i p e  aux 
act  i v i  tés de groupe. 

Tendance à ê t r e  b ienve i l l an t ,  f a c i l e ,  
expressi f ,  adaptable, ... 
Préfère des emplois avec des per- 
sonnes e t  l es  s i t ua t i ons  sociales. 

Tendance A ê t r e  genéreux dans ses 
re la t ions  personnelles. 



FACTEUR 2 

Pensée concr&te: 

Possède une p l  us f a i b l e  capacité 
d'apprentissage sco la i re .  

Lent, a  besoin d '  in te rpré ta t ions  
concrètes. 

Sa lenteur peut ê t r e  due 2 une 
in te l l i gence  len te  ou 2 des pro- 
blèmes psycho-pathologiques. 

Pensée abst ra i te :  

Posssde une p lus  f o r t e  capaci t é  
d  'apprentissage. 

Rapide 2i capter l e s  idées, e s p r i t  
v i f  e t  a l e r t e .  

, Aucune dé te r io ra t i on  mentale en 
6v i  dence. 

l 

FACTEUR 3 

Moi fa ib le :  I Moi fo r t :  

Emotif, af fect ivement instable, 
facilement troublé, caractère 
changeant . 
Faib le seu i l  de tolérance aux 
f rus t ra t ions ;  s'évade f a c i l e -  
ment de l a  r é a l i t é .  

Tendance 2 l a  f a t i gue  nkv ro t i -  
que e t  l ' i n s a t i s f a c t i o n .  

Troubles névrotiques frequents: 
phobies, sommei 1 d i f f i c i l e ,  
p la in tes  psycho-somatiques, etc.  

Possède une s t a b i l i t é  Bmotive adé- 
quate. F a i t  face aux r é a l i t é s  avec 
calme. 

Semble affect ivement p lus  mature; 
capable de mainteni r  une so l i de  mo- 
r a l e  de groupe (leadership) . 
Mais peut p a r f o i s  se rCsigner face 
à des probl2mes emoti f s  non résolus. 

FACTEUR 4 

Soumi ss ion: I Domi nation: 

Obéissant, humble, doux, con- 
formis te. 

Tendance a ê t r e  doci le ,  2 
suivre les autres.  

I Independant, v i f ,  obst iné, ambi- 
t ieux. 

Tendance 3 ê t r e  a f f i r m a t i f ,  assuré, 
. 

indépendant d ' e s p r i t .  

Souvent dépendant, anxieux e t  Mais il peut également a v o i r  ten- 
d'une exact i tude (précis ion)  dance à ê t r e  austère, h o s t i l e ,  auto- 
obsessive. r i t a i r e  e t  même insouciant face a 

1 ' au to r i  t é  ( i n d i s c i p l i n e ) .  
Cette p a s s i v i t é  f a i t  p a r t i e  de 
pl us ieurs syndromes nkvrot  iques . 1 



FACTEUR 5 

Sobriété: Impuls iv i té :  

Prudent, sérieux, tac i turne.  1 Insouciant, gai, enthousiaste. 

Tendance 3 ê t r e  retenu, r é t  icent,  I Tendance à ê t r e  dynamique, a c t i f ,  
i n t r o s p e c t i f  . verbal, expressif ,  ... 
Parfo is  pessimiste, mais il a 
tendance à ê t r e  sobre e t  dépen- 
dan t . 

Souvent chois i  comme leader; 
peut ê t r e  impuls i f ,  v i f  e t  ardent. 

Surmoi fa ib le :  

Entêté, é v i t e  les responsabi 1 i- 
tés. 

I l  a de l a  d i f f i c u l t é  a sous- 
c r i r e  aux demandes sociales e t  
c u l t u r e l  les. 

Cette l i b e r t é  peut mener à des 
actes ant i-sociaux. Par contre, 
il souf f re  moins de troubles 
sornat iques dos au stress. 

FACTEUR 6 

Surmoi f o r t :  

Consciencieux, pers6vérant, respec- 
tueux des l o i s  é tab l ies .  

Tendance à ê t r e  "exact" de carac- 
tère, dominé par l e  sens du devoir 
e t  des responsabi 1 i tés. 

Souvent consciencieux e t  moral is te,  
il préfère les  amis t r a v a i l l e u r s  
e t  sérieux. 

FACTEUR 7 

Timidité: 

Retenu, hési tant ,  timoré. 

Tendance 3 ê t r e  prudent, r e t i r é ,  
à ressent i r  des "feel ings" d ' in fé-  
r i o r i  té. 

Lent dans son expression, n'aime 
pas les occupations ob i 1 y a des 
con tacts personnel S. 

I l  préfère les re la t ions  intimes 
aux grands groupes. 

Spon tanéi té:  

Aventureux, hardi ,  sans i n h i b i t i o n .  

Sociable, p rê t  à essayer de nou- 
ve l les  expériences, il répond émo- 
t ionnel  lement. 

I l  peut f a i r e  face aux s i t ua t i ons  
tendues sans fat igue. 

Par contre, il peut ê t r e  insouciant, 
perdre du temps à pa r le r  ou ignorer 
les déta i ls .  

1 Très intéressé au sexe opposé. 



FACTEUR 8 

Dépendance: 

I n f l e x i b l e ,  real  i s te ,  sDr de l u i .  1 Doux, soumis, a besoin de pro tec t ion .  

Tendance a ê t r e  prat ique, respon- 
sable, rea l i s te ,  mais sceptique 
par rapport aux choses sub jec t i -  
ves e t  cu l  t u r e l  les. 

Peut pa r fo i s  ê t r e  cynique e t  
dur. 

Facilement adaptable, depourvu 
de ja lousie,  f a c i l e  à v iv re .  

I l  es t  bon équipier,  dynamique. 

Tendance 21 ê t r e  rêveur, a r t i s t e ,  
fas t id ieux ,  3 demander de l ' a t t e n t i o n  
e t  de l ' a ide ;  il e s t  p l u t ô t  impatient 
e t  dépendant. N'aime pas les person- 
nes crues ou les  occupations d i f f i -  
c i l e s .  Tendance à préf6re.r l ' i r r e a -  

FACTEUR 9 

Soupçonneux: 

Renfermé, non-conf 1 ant, i 1 doute. 

Il est  lnt6ressé a sa v i e  mentale, 
a son ego. 1 I ne se sent pas con- 
cerné par les  autres e t  es t  mau- 
vais équip ier .  

FACTEUR 10 

Pratique: 

Soigneux, conformiste, réa l i s te .  

I l  est  anxieux 2 f a i r e  les  choses 
correctement; il est  a t t e n t i f  aux 
problèmes p r a  t i ques . 
Capable de se cont rô le r  dans des 
s i tua t ions  urgentes, mais manque 
par fo is  d '  imagination. 

Imaginat i f :  

Manque de sens prat ique,  bohsrne. 

Non-conventionnel, non concerné par 
les problèmes quotidiens. 

I I  est  c r é a t i f ,  imaginat i f .  

II es t  p l u t &  i n d l v i d u a l l s t e  e t  par- 
f o i s  r e j e t é  par les groupes. 



FACTEUR 1 1  

Simpl i c i  té:  

Naturel, d i r e c t ,  sentimental. 

Non-sophistiqué, simple. 

Par fo is  crO e t  spontané. 

Complexité: 

Calculateur, mondain, pénétrant. 

Tendance 3 ê t r e  p o l i  , analyt ique. 

Approche i n t e l  l ec tue l  l e  (non- 
sentimentale) des s i tua t ions ;  par- 
f o i s  cynique. 

FACTEUR 12 

Calme: 

Assuré, confiance en soi,  serein. 

Nerf sol ides. Capable de f a i r e  
face aux réa 1 i tés. 

Insensible aux groupes; peut donc 
provoquer de l ' a n t i p a t h i e  e t  de 
l a  mefiance. 

Conforrni sme: 

Troublé: 

C r a i n t i f ,  inqu ie t ,  déprimé. 

Tendance au complexe de c u l p a b i l i t é ,  
a ê t r e  anxieux dans les  d i f f i c u l t é s .  

Ne se sent pas accepte, n i  l i b r e  
dans les groupes. 

FACTEUR 13 

I C r i  t ique: 

Respectueux des l o i s ,  to lé ran t .  1 Chercheur, analyste, 1 i be r te  de ' 

Tradi t ionnel  , conservateur. 
pensee. Intéressé aux probli5mes 1 i n t e l  l ec tue l s  e t  doute beaucoup. 

Confiance en ce q u ' i l  a appris à l I l  es t  sceptique, enquêteur, b ien  
c ro i re ,  aux valeurs é tab l ies .  informé. 

Prudent face aux i dées nouvel les 
e t  a même tendance à s'opposer aux 
changements. Pas intéressé par  l a  
pensée i n t e l l e c t u e l  l e  e t  analyt ique 

Peu encl i n  21 moral iser,  mais plus 
3 expérimenter l a  v i e  en genéral. 
Plus to lé ran t  face aux changements. 



FACTEUR 14 

Sociable: 

S ' in tegre aux groupes, s u i t  l a  
foule. Préfére t r a v a i l l e r  avec 
d'autres personnes, aime l'admi- 
ra t i on  des autres e t  leur  sup- - 
p o r t  . 

Ind iv idua l i s te :  

Indépendant, s o l i t a i r e ,  débrou i l la rd ,  
se foue de l ' o p i n i o n  des autres, 
sans ê t r e  dominateur par  rapport aux 
autres. Il ne ddteste pas les  gens, 
mais n ' a  pas besoin de l e u r  accord 
ou de l e u r  support. 

FACTEUR 15 

Incontrôlé (surmoi fa ib le )  : 

Dés i nvol te, sans souci des con- 
venances, s u i t  ses impulsions. 
Ne s 'en f a i  t pas avec 1 es deman- 
des sociales. 

Peut sembler malajusté, spécia- 
lement au plan a f f e c t i f .  

Contrôlé (surmoi f o r t )  : 

Sa i t  se d i s c i p l  iner ,  se contraindre. 

For t  cont rô le  de ses émotions e t  de 
ses comportements. Preoccupé par l a  
réputat ion e t  l ' image sociales. 

Tend à ê t r e  obstine; peut aimer ê t r e  
leader. (Fort Soi idea l  soc ia l )  

FACTEUR 16 

Détendu: 

Calme, nonchaiant, sans complexe. 

Relaxe, s a t i s f a i t ,  peu de frus- 
t ra t ions .  Par fo is  peut deveni r 
paresseux, peu dynamique e t  peu 
mot i vb. 

Tendu : - 
Ballo té ,  tourmenté, ag i té .  

Forte tens i on psychique. 

Excitable, impatient.  Souvent 
fat igué,  mais ne peut demeurer 
i n a c t i f .  Sa f r u s t r a t i o n  v ien t  d'un 
excès de st imulat ions.  . 



2. Le questionnaire d'atti tudes personnelles. (P.O. I .) 

Dans le but de compléter l'élaboration du profil de maturité, 

le deuxième instrument de mesure est d'inspiration plus humaniste que 

psychanalytique. C'est Everett Shostrom qui a construit cet inventaire 

d'actualisation de soi en 1966, voulant mesurer le développement positif 

de l'individu et non seulement ses déficiences névrotiques. Ce test a 

déja été utilisé dans sa version française plusieurs fois au Québec, 

entre autre comme instrument de mesure de la thBse de doctorat en psycho- 

logie de l'auteur. 

Comme i l  vient d'être mentionné, l'actualisation de soi est cette 

motivation fondamentale de la personnalité qui consiste à développer le 

maximum de ses potentialités et ressources personnelles. Le "Question- 

nai re d'att i tudes personnel les" de Shost rom met 1 'accent sur la santé 

mentale et les caractéristiques actualisantes, plutôt que sur les carac- 

téristiques pathologiques de l'individu. L'inventaire est composé de 

150 item 3 choix forcéconrtitut5 de phrases décrivant des valeurs et des 

comportements. Ces item sont énoncés sous forme affirmative et négative; 

ainsi, le continuum de la dichotomie est rendu explicite en faisant con- 

naître par son opposé le sens précis d'une phrase. Le profil d'actuali- 

sation de soi obtenu regroupe 12 échelles, dont deux principales et 10 

secondaires. Les échelles sont bipolaires (voir annexe 1 ,  p.91 ) ;  le 

graphique qui illustre le profil indique les deux pôles: celui du haut 

donne la dimension positive (actualisante) et celui du bas donne la 

dimension négative (non-actual isante) . Voici brièvement décri tes les 



dimensions posi t ives des 12 échelles. 

1) Compétence par rapport au temps / Incompétence . . . 
Capacité de v iv re  dans l e  présent en y intégrant le 

passé e t  l e  fu tu r  dans une cont inui té harmonieuse 

(express ion du "here-and-nm" de Car l Rogers). 

2) Autonomie / Dépendance 

Sans se sent i r  indépendant des autres ou du mi l ieu,  

l ' i n d i v i d u  autonome possède l a  capacité de se guider par 

des influences exterieures. L'opposé const i tue l a  dépen- 

dance, l e  conformisme; c'est-a-di r e  agi r en fonction des 

autres e t  des demandes / exigences du mi l ieu.  

3)  Valeurs d'actual isa t ion de soi / valeurs t rad i  t ionnel les 

Capaci té  de v iv re  en fonction des valeurs véhiculees par l a  

major i td  des personnes d i tes  actualisées; c'est-à-dire 

v i v re  en fonction de ses besoins, auto-détermination des 

valeurs morales, authent ic i te,  etc.  

)I 

4) Ex is tent ia l  i t é  / Rig id i té  

Faire montre d'une f l e x i b i l i t é  dans l ' app l i ca t i on  de ses 

valeurs e t  p r i  ncipes . 

5) Sens ib i l i t e  a f fec t i ve  / Insensibi l  i t é  a f f ec t i ve  

Sens ib i l i t e  de l ' i nd i v i du  à ses propres besoins e t  sentiments. 



6) Spontanéité / I n h i b i t i o n  

Capacité de s'exprimer spontanément dans ses comporte- 

ments, ses 4mt ions  e t  sentiments. La spontanéité va de 

p a i r  avec l a  s e n s i b i l i t é  a f fec t i ve .  

7) Perception de so i  pos i t i ve  / Perception de so i  négative 

La perception pos i t i ve  implique que l ' i n d i v i d u  s'estime, 

se va 1 o r  i se, a confiance en ses capac i tés , tou t  en tenant 

compte de ses 1 imites. 

8) Acceptation de so i  / Non-acceptation de soi  

Capacité de s'accepter soi-même, compte tenu de ses faiblesses 

e t  de ses déficiences. La personne qui s'accepte, admet éga- 

lement l e  changement e t  l ' amél io ra t ion  de ses capacités. 

9) Nature de 1 'homme: Bonne / Mauvaise 

Au sens humaniste, l ' i n d i v i d u  considère l a  nature humaine 

comme étant  naturellement bonne e t  digne de confiance. 

10) Synergie: Haute / Fa ib le  

Capacité de v o i r  les opposes de l a  v i e  comme étant  r e l i é s  

de façon s i g n i f i c a t i v e ;  c 'es t -3 -d i re  é v i t e r  les catégor i -  

sat ions exclusives du type: Féminin vs masculin; ra t ionne l  

vs sentimental; s p i r i t u e l  vs sensuel, e tc .  

1 1  ) Acceptation de 1 'agressivi  t é  / Non-acceptat ion . . . 
Capaci t é  d'accepter comme nature l  l e  l a  présence en soi de 



sentiments comme l a  colére e t  I 'agress iv l te ;  les sentiments 

ne sont pas perçus comme négat i fs  ou des t ruc t i f s .  

12) Capaci t é  d 'avoi r des contacts intimes / Incapaci t é  . ... . 
Capacité d 'é tab l  i r e t  d 'en t re ten i r  des re la t i ons  i n t e r -  

personnelles a f fec t i ves  e t  profondes, e t  non seulement super- 

f i c i e l l e s  ou Intéressées. 

A l ' a i d e  de ces 12 facteurs, l e  Questionnaire d ' a t t i t u d e s  personnelles 

nous donnera donc l e  p r o f i l  d ' ac tua l i sa t i on  de so i  des étudiant(e)s e t  nous 

permettra de mieux explorer  son niveau actuel de ma tu r i t é  a f f e c t i v e  e t  so- 

c ia le .  

3. Questionnaire des Valeurs de Travai 1 (Q.v.T.) 

Le troisième e t  dernier  instrument de mesure qui complète I'ensem- 

b l e  des var iables dépendantes de l a  recherche e s t  l e  Quest ionnaire des 

Valeurs de Travai 1 (Q.v.T.) . En nous ré ferant  aux travaux de Super e t  

Perron, notre d é f i n i t i o n  opérat ionnel le des valeurs sera l a  suivante: Les 

valeurs sont des conceptions e x p l i c i t e s  du degré d'importance qu'une per- 

sonne accorde 3 diverses modalités d 'ê t re  ou d ' a g i r  en vue d 'a t te ind re  un 

but dans un champ d é f i n i  d 'ac t i v i t és .  Dans l e  cas qui nous concerne, ces 

"conceptions e x p l i c i t e s l ' s o n t  re l iées  au choix professionnel e t  au t r a v a i l .  

Compte tenu qu'au niveau c o l l é g i a l  l a  p r inc ipa le  préoccupation des étudiant(e)s 

consiste ii se trouver une c a r r i è r e  intéressante qui l es  a ideront  à développer 

leur  po ten t ie l  e t  l eu r  personnal i té, nous avons cho is i  d 'analyser les 



valeurs de travail et non les valeurs en général. 

Le Questionnaire des Valeurs de Travai l de Perron, déjb norma- 

l i sé auprès d 'étudiant (e)s qu6bécoi s (es) depuis 1972 3 1 'Uni vers i té 

de Montréal comprend 68 énoncés simples que le sujet doit évaluer i3 

l'aide d'une échelle en six points, dont le continuum d'évaluation 

varie de: 1 - presque pas d' importance b 6 - très grande importance. 
Le profi l des valeurs obtenu (voir annexe 1 , p. 92') se distribue sur 

cinq (5) facteurs principaux, dont les cotes brutes varient de 20 

(faible) 3 60 (fort). Voici une brève explication de ces cinq (5) 

facteurs: 

1 )  Statut: 

Pouvoir, prestige, reconnaissance sociale, popularite, influence 

et leadership, statut social, bénéfices et avantages reçus de 

l'occupation, directement ou indirectement, etc. 

2) Réalisation de soi: 

Développement de son potentiel et de ses capacités personnelles. 

Croissance personnelle, rendement, performance et atteinte 

d'objectifs, connaissance et expression de soi, créativité, 

imagination, invention, etc. 

3) Climat: 

Milieu physique et psychologique intéressant. Harmonie, bonne 

entente, collaboration, vie de groupe, respect, considération, 

acceptation et compréhension, organisation et structuration 

des tâches et objectifs: m i  1 ieu, ambiance motivants; variété, 



souplesse e t  compétence des gens de l 'entourage, etc. Ce 

facteur es t  en f o r t e  co r ré la t i on  avec l e  facteur  " réa l i sa t i on  

de soi". 

4) Risque: 

CompBtition, dé f i ,  ,affrontement, conf ronta t ion  .et  opposit ion, 

dCpassement, r isque e t  danger, i n i t i a t i v e  e t  détermination, 

ambition, e tc .  Ce facteur est en f o r t e  c o r r e l a t i o n  avec le 

facteur  "statut". 

5) Liber té:  

Individualisme, auto-determination, non-conformisme, iso le-  

ment e t  so l i tude,  l i b e r t é  d 'act ion,  indépendance, o r i g i n a l i t e  

e t  ind iv idua l  i t e ,  etc. 

Cet instrument nous permettra donc de completer l e  p r o f i l  de per- 

sonnal i té de I t é tud ian t (e )  en nous donnant les valeurs les plus vehi- 

culees par ce lu i - c i  ( ce l l e -c i )  dans son choix professionnel e t  occu- 

pat ionnel . En confrontant ces facteurs (valeurs) avec les  var iables 

indépendantes, nous pourrons v o i r  dans que l l e  mesure les valeurs l i é e s  

au t r a v a i l  changent ou ne changent pas en fonc t ion  du sexe e t  de 

l ' o r i e n t a t i o n  sco la i re  sur tout .  

Les pr incipaux paramètres de 1 léchant i 1 Ion (var iables indépen- 

dantes) e t  les instruments de mesure (var iables dependantes) Ctant 

connus, nous tenterons maintenant d'analyser les résu l ta t s  obtenus a 

l'ensemble des 33 variables; c e t t e  analyse se fe ra  globalement d'abord 

e t  en fonct ion des t r o i s  pr inc ipa les  variables indépendantes ensuite; 



c'est-à-di.re en fonction du sexe, de 1 'ann6e de scolar i  t 6  et de 

1 'or ientat ion.  



C . H  A P I T R E I I I  

ANALYSE DES RESULTATS 



Tel que mentionné dans l ' i n t r o d u c t i o n  du présent rapport de 

recherche, l 'analyse des résu l ta t s  sera générale sans ê t r e  super f i -  

c i e l l e .  Le budget a t t r i b u é  ne permet pas l 'auteui -  de proceder a 

des analyses s t a t i s t i q u e s  t res  raf f inées:  les p r i nc ipa les  analyses 

fa i t es  sont l e  ca lcu l  des moyennes e t  les comparaisons en t re  les  

d i f f é ren ts  groupes aux t r o i s  p r inc ipa les  var iables indépendantes. Le 

présent chap i t re  se d i v i se ra  donc en quatre grandes par t ies ;  chacune 

de ces pa r t i es  é tan t  a son tour  d iv iséeen t r o i s  sous-parties, corres- 

pondant aux t r o i s  instruments de mesure d é c r i t s  précédemment. Les 

quatre grandes p a r t i e s  sont les suivantes: 1. L'Analyse de l ' é c h a n t i l -  

lon global;  2. Analyse en font ion du sexe; 3. Analyse en fonc t i on  de 

l'année de s c o l a r i t k ;  4. Analyse en fonct ion de l ' o r i e n t a t i o n  sco la i re .  

Mentionnons e n f i n  que nous intercalerons les tableaux des r é s u l t a t s  dans 

l e  texte, a lo rs  que les p r o f i l s  de ces tableaux sont regroupes dans l es  

annexes 2, 3, 4 e t  5. 

PREMIERE PARTIE: ANALYSE GLOBALE 

Comme pour les pa r t i es  qui su ivront ,  nous a l l ons  procéder a 

l 'analyse g lobale en in te rpré tan t  tour  a tour  chacune des var iables 

dbpendantes: 1. l e  p r o f i l  géneral de l a  personna l i té  (16 PF); 

2. l e  p r o f i l  d ' ac tua l i sa t i on  de soi (P.O. I .) e t  3. l e  p r o f i l  des. 

valeurs de t rava i  1 (Q.V.T. )  . 



1. Le p r o f i l  de l a  personna l i té  (16 PF) 

Comme on peut l e  v o i r  au tableau 4, l a  p l upa r t  des cotes s tan ines 

( c ' es t -à -d i r e  cotes brutes transformées il 1 ' a i de  du manuel de normes 

du 16 PF de Ca t t e l  1) se d i s t r i b u e n t  autour de l a  moyenne reprksentée 

par l es  cotes 5 e t  6. Pour mieux v i s u a l i s e r  c e t t e  tendance, l e  lec-  

teur  peut consul t e r  I 'annexe 2a (p. 95) . 
L'ensemble des r é s u l t a t s  des 124 su je t s  de 1  'échant i  l l o n  g loba l  

représente donc l e  p r o f i l - t y p e  d'un jeune adu l t e  re la t ivement  b i en  

é q u i l i b r e ,  ca r  l a  p l upa r t  des facteurs  se s i t u e n t  dans l e s  1 im i t es  de 

l a  moyenne des jeunes de ce t  êge (16-18 ans, garçons e t  f i  1  l e s ) .  Sur 

l es  16 facteurs  représentés, h u i t  se s i  tuent  dans l a  moyenne e t  l es  

h u i t  aut res se s i  tuent  t r e s  pr6s de ce1 l e - c i  . Un t e l  p r o f  i l ne denote 

aucune tendance psycho-pathologique ou névrot ique majeure: 

TABLEAU 4 
RESULTATS AUX I 6 FACTEURS' DE PERSONNAL I TE 

Ns124 

FACTEUR COTE MOYENNE 

1. Pour l a  desc r i p t i on  des 16 facteurs ,  se 
r e f e r e r  au chap i t re  2. 



Tel que mentionné précédemment, i l  s ' a g i t  d 'un p r o f i l  de person- 

n a l i t é  normale dont les pr inc ipa les  caractér is t iques sont les  suivan- 

tes. La p lupar t  des su je ts  sont d ' i n t e l l i g e n c e  moyenne, caractér isée 

par une Iégere tendance vers l a  pende abst ra i te ,  ce qui  semble tou t  

à f a i t  nature l  pour des étudiant(e)s ayant l ' amb i t i on  de poursuivre 

des études supérieures. Une des pr inc ipales carac tér is t iques de ce 

p r o f i l  est  corroborée par t r o i s  échelles (5, 6, 15) e t  se résume par 

un 6 q u i l i b r e  t rès  f o r t  des tendances puls ionnel les versus l es  tendan- 

ces compulsionnelles. Ce qui s i g n i f i e  que l e  moi es t  suffisamment 

f o r t  pour é v i t e r  d ' ê t r e  sous l 'emprise d'un surmoi t r o p  f o r t  ou t r o p  

fa ib le .  On peut donc a f f i rmer  que l ' é t u d i a n t  a  b ien  a c q ~ i s  l e  p r in -  

cipe de r é a l i t é  e t  q u ' i l  s a i t  f a i r e  l ' é q u i l i b r e  en t re  l a  sobr ié t6  e t  

l ' i m p u l s i v i t é ,  en t re  l a  prudence e t  l ' insousciance, en t re  l a  retenue 

e t  l e  dynamisme, entre l ' i n t r o s p e c t i o n  e t  I 'ext rospect ion;  il est  à 

l a  f o i s  sobre e t  v i f ,  d6pendamment des s i tua t ions .  Sans nécessaire- 

ment ê t r e  t rop  respectueux des l o i s  é tab l ies ,  i l  n ' é v i t e  pas de pren- 

dre ses responsabi l i tés. Il n 'a  pas tendance ii ê t r e  moral is te,  n i  à 

avo i r  des actes ant isociaux. Son surmoi n 'es t  donc n i  t r o p  f a i b l e ,  n i  

t rop  f o r t ,  mais semble b ien tamisé par un moi b ien  é q u i l i b r é .  Notons 

enf in  à cet  égard q u ' i l  a un ce r ta in  cont rô le  de ses &motions, sans 

ê t r e  t rop  ra t ionne l .  I l  n 'es t  pas mal ajusté, mais n ' e s t  pas t rop  

préoccupé par son image soc ia le  non plus. Bref,  il s a i t  se cont rô le r  

. tout en sachant l i b e r e r  ce contrô le lorsque nécessaire. 

~ ' é t u d i a n t ( e )  réa l i se  également un bon é q u i l i b r e  en t re  l a  spon- 

tanei té e t  l a  t i m i d i t é ,  en ayant une légère tendance vers l a  t i m i d i t é  

e t  l a  retenue, comme on l e  verra plus l o in .  II n 'es t  pas inhibé, il 



est sociable, mais aime également la prudence sans nécessairement avoir 

un complexe d'infériorité. De même en ce qui concerne le facteur 

simplicité-complexité, i l  fait l'équilibre entre les deux, tout en 

ayant une légère tendance vers la simplicité: C'est-à-dire qu'il est 

plus direct et naturel que compliqué e l  calculateur. Encore 13, dépcn- 

damment des situations, i l  peut être tantôt spontane, tantôt analytique. 

Enfin le dernier facteur d'équilibre concerne la tension psychi- 

que (facteur 16). Les résultats indiquent que I1étudiant(e) n'est ni 

très détendu et calme, ni très tendu et agité. Autant i l  Peut parfois 

être excitable, autant i l  peut être parfois paresseux et peu dynamique. 

Ces principales caracteristiques qui se situent dans la moyenne 

6tant établies, voyons maintenant les quelques facteurs plus évidents, 

c'est-+di re oil les résultats se degagent quelque peu des scores moyens 

(C'est-à-di re côtes stanines 5 et 6). 

Notons tout d'abord la tendance 3 l'indépendance de caractère, 

par rapport à la dépendance; ce trait est corroboré par trois facteurs 

(4, 8 et 14). La tendance a la domination semble plus évidente que la 

tendance 2 la soumission. Si les sujets ont généralement tendance à 

être conformistes, ils n'en demeurent pas moins vifs, obstinés et 

affirmatifs. Ils sont plus sors d'eux-mêmes et responsables que doux, 

rêveurs, ou demandant de i a  protection. Sans être antisociaux, ils 

préferent être indépendants, dominateurs et parfois individual i stes. 

En somme, dans la recherche de leur affirmation, phase qui succède 

naturellemeni la prise de conscience de son identité, l'étudiant prC- 

fère s'en tenir à ses décisions plutôt qu'a se fier a celles des autres. 



Un deuxieme facteur  qui semble f o r t ,  parce que confirmé par t r o i s  

échelles égaleqent (1, 9 e t  13) e t  qui va dans l e  sens de l ' indépen- 

dance, est  l e  sens c r i t i q u e .  L 'étudiant  semble avo i r  une p lus  f o r t e  

tendance vers !a schizothymie que vers l a  c ~ c l o t h ~ m i e ,  c 'est -a-d i re 

q u ' i l  est  plus reservé e t  c r i t i q u e ,  sans ê t r e  t rop  r i g ide ,  q u ' i l  es t  . 

ouvert e t  facilement adaptable. I l  semble légèrement soupçonneux, 

intéressé 3 ses problèmes internes, a son ego, beaucoup plus qu'aux 

autres. Il p r é f t r e  t r a v a i l l e r  seul e t  non en groupe. I l  es t  beau- 

coup plus chercheur, analyste e t  c r i t i q u e  que to lé ran t  e t  conserva- 

teur. I I  semble relativement peu conformiste e t  p ré fere  v i v r e  ses pro- 

pres expériences que se f i e r  3 ce1 les des autres. I I est  por te  a 

remettre en quest ion les valeurs t rad i t i onne l l es  e t  il déteste les 

a t t i t udes  moral isatr ices.  

Comme on l ' a  déjà mentionné en par lan t  de l ' é q u i l i b r e  ent re  un 

surmoi f o r t  e t  un surmoi fa ib le ,  l e  facteur  3 revè le  un moi p lus f o r t  

que fa ib le .  II possède une bonne s t a b i l i t é  émotive e t  peut f a i r e  

face aux s i t ua t i ons  avec calme. II possède un bon s e u i l  de tolerance 

aux f rus t ra t i ons  e t  n 'es t  pas emotivement immature. D 'a i l l eu rs ,  l e  

facteur 12 confirme également ce t te  tendance, en rbvélant  que 1'Btu- 

diant(e) est  p lus calme que troublé, plus sQr  de l u i  que c r a i n t i f ,  

plus serein qu' inqu ie t  e t  déprime. Notons e n f i n  ( fac teur  10) qu' i 1 

est plus imag inat i f  e t  c r é a t i f  que soigneux e t  t rop  conformiste. 

En resume, l e  p r o f i l  général de l a  personnal i té  indique un pro- 

f i l  moyen f o r t  b ien & q u i l i b r e  avec les carac tér is t iques suivantes: In- 

dépendance de caractère, non-conformisme, s t a b i l i t e  émotive, moi f o r t  



qui  r é a l i s e  un bon é q u i l i b r e  entre les tendances puls ionnel les e t  les 

tendances compulsives, i n te l l i gence  moyenne-abstraite, sens c r i t i q u e  

développé, etc .  

2. Le P r o f i l  d 'ac tua l isa t ion  de soi (P.O. 1 .) 

Comme il a déja é té  mentionné dans l e  chapi t re précédent, l e  p r o f i l  

d ' ac tua l i sa t i on  de soi  comprend 12 facteurs dont l es  résu l ta t s  b ru ts  

pour l'ensemble de l ' é c h a n t i l l o n  sont les suivants. 

TABLEAU 5 

RESULTATS AUX I 2 FACTEURS' D 'ACTUAL I SAT ION DE so I 

N 124 

FACTEUR RESULTAT 

1.  Pour l a  descr ipt ion des facteurs, se ré fé re r  
au chap i t r e  précédent. 



Ces résu l ta ts ,  mieux v isual isés par l e  p r o f i l  de l 'annexe 2 b (p. 96) 

indiquent clairement un niveau d 'ac tua l i sa t i on  de soi  en-dessous de l a  

moyenne adul te normale, représentée par l a  l i gne  hor izonta le  correspon- 

dant au pe rcen t i l e  50. Ce p r o f i l  general es t  donc c e l u i  d'une personne 

en phase d 'ac tua l i sa t i on  de soi non encore dé f in ie ,  n i  terminée. Le 

p r o f i l  é tant  t ou te fo i s  relativement régu l ie r ,  il n ' ind ique aucune carac- 

t é r i  s t  ique pathologique év i  dente. Tous les facteurs se s i  tuant en-dessous 

de l a  moyenne adui t e  "normale" (c'es t-a-di r e  moyennement actual  i se), on 

peut inunddiatement observer que les étudiant(e)s de no t re  échant i 1 lon  sont 

en post-phase d ' i d e n t i f i c a t i o n  adolescente e t  en phase ac tue l l e  de matu- 

r a t i o n  socio-af fect ive;  c e t t e  maturation nous semble regu l i è re  e t  non- 

pathologique. 

Parmi les 12 facteurs, s i x  ressortent p lus de l a  moyenne e t  mettent 

en évidence s i x  caractér is t iques,  a lo rs  que les  s i x  autres se s i t uen t  

carrément au niveau de l a  moyenne des sujets.  

Parmi les  facteurs les  p lus évidents, il fau t  noter  que les  deux 

échelles pr inc ipa les  (1 e t  2) sont relat ivement f a l b l e s  e t  en f o r t e  

cor r6 la t ion .  Le premier indique une cer ta ine "incompetence" par rapport 

au temps; c 'est -à-d i re que les étudiant(e)s v ivent  peu dans l e  present 

mais sont t r&s  anxieux par rapport au passe e t  sur tou t  par rapport au 

fu tur .  Cette anxiété par rapport au f u t u r  s 'expl ique par l e  f a i t  que 

nous sommes en présence d8étudiant(e)s en période de formation i n t e l l e c -  

t u e l l e  e t  de préparat ion professionnel le. Leur avenir  n 'é tant  pas encore 

complètement d é f i n i  ou assuré, i l s  sont t rès  préoccupés par l eu r  s i t ua -  

t i o n  future. 



Parallèlement 3 ce sentiment d ' insécur i té  face 3 l ' aven i r ,  on remar- 

que que les étudiant(e)s sont peu autonomes e t  se sentent encore t r è s  

dépendants e t  "d i r igés par les autres". I I semble assez normal q u ' i l  en 

s o i t  a ins i ,  puisque nos su je ts  étant encore dépendants de l a  f a m i l l e  e t  

de l a  société, i l s  ne peuvent s'auto-déterminer compliitement. Toutefois,  

il faut  immediatement é t a b l i r  l a  d i f férence ent re  c e t t e  dépendance e t  . 

"1 ' indépendance de caractère" que nous avons observe dans 1 'analyse pré- 

cedente. Les étudiants veulent s ' a f f i rmer  par rapport aux valeurs éta- 

b l i es ,  l a  f am i l l e ,  l a  société, l e  systeme d'éducation, t ou t  en se sentant 

intdrieurement dépendants de ce t te  même s t ruc ture  soc ia le  pour parveni r  

3 r é a l i s e r  leurs dss i rs  e t  ambitions. 

Les quatre autres facteurs les plus évidents sont l es  facteurs 3,5, 

9 e t  10. Le premier révèle que nos su je ts  véhiculent p lus l es  valeurs 

"humanistes" que les va leurs " t rad i  t ionnel les". Ces valeurs d i  tes 

d 'ac tua l i sa t i on  de so i  se résument aux suivantes: L 'au thent ic i té ,  L 'auto- 

determination des valeurs morales, v i v re  en fonc t ion  de ses besoins, etc.  

Ces valeurs, mises en r e l a t i o n  avec les valeurs de t r a v a i l  qu i  seront 

analysées p lus l o i n ,  indiquent que les étudiant(e)s s 'é lo ignent  de plus 

en p lus des valeurs matér ie l les  pour v i v re  des valeurs humaines: Se 

s e n t i r  b ien dans ce qu'on f a i t ,  vou lo i r  r é a l i s e r  son po ten t i e l ,  etc.. Le 

deuxiéme facteub (5) indique une assez grande sens i b i  l i t é  a f f e c t  ive; 

c 'est -3-d i re que les  sujets  ont une bonne percept ion de leurs  besoins e t  

sentiments. Toutefois,  l e  facteur 6 étant  plus f a i b l e ,  il indique que 

ceux-ci ont  de l a  d i f f i c u l t é  a exprimer spontanément leurs émotions e t  

sentiments. Leur seu i l  de s e n s i b i l i t é  es t  plus élevé que l eu r  capacité 



d'expression, ce qui semble confirmer 1 'échel l e  semblable du 16PF où on 

observait  une capacité de spontanéité moyenne e t  non supérieure. Le 

facteur 9 indique que leur  conception de l a  nature humaine es t  p l u t ô t  

négative; i l s  sont p l u t ô t  pessimistes face 2 l ' a v e n i r  e t  aux qua l i t es  

posi t ives nature l les  de l'homme. Cette observation s ' i n t e r p r è t e  dans l e  

même sens que c e l l e  du facteur  1, c 'es t -8-d i re  q u ' i l s  sont inqu ie ts  face 

a leur  avenir personnel e t  c o l l e c t i f .  Enf in, l e  dernier  facteur  qui 

ressort plus que les autres ( l e  facteur 10) indique une bonne capaci t e  

synergistique. Ce facteur va dans l e  même sens que les  valeurs d 'ac tua l i -  

sa t ion  observees p lus haut au facteur 3; l a  synergie indique que nos 

sujets ont une bonne capacité de v o i r  les  opposes de l a  v i e  comme étant  

r e l i é s  de façon s i g n i f i c a t i v e ;  c 'est -+di re q u ' i l s  e v i t e n t  les  catégo- 

r i sa t i ons  exclusives du type: feminin vs masculin; ra t ionne l  vs sent i -  

mental, etc.. La tendance a l ' un i fo rm isa t ion  des a t t i t u d e s  c u l t u r e l l e -  

ment sexuées semblerai t s 'accélérer:  Les étudiant  (e)s ne perçoivent 

plus les sexes comme étant  aussi d i f f é r e n t s  qu 'au t re fo is .  I l s  semblent 

avo i r  acquis une bonne capacité de r e l a t i y e r  les  évenements, les  s i t ua -  

t ions e t  les a t t i tudes.  

Pour terminer ces remarques générales sur l e  p r o f i l  d 'ac tua l isa t ion ,  

voyons les s i x  facteurs moyens observés sur l e  p ro f  il ; c'est-2-d i re les 

facteurs 4, 6, 7, 8, 11 e t  12, Le premier indique que l eur  capacité 

" d ' e x i s t e n t i a l i t b 8 '  est  moyenne: C'est-2-dire l a  capacite d 8 & t r e  f l e x i b l e  

dans l ' a p p l i c a t i o n  de ses valeurs. Cette capacite se s i t u e  à peu près au 

même niveau que l a  spontanéité dont nous avons p a r l é  p lus haut; l eu r  

spontanéi t é  ( facteur  6) est  relativement p lus f a i b l e  que leur  s e n s i b i l i t é ,  



Les deux aut res facteurs (7 e t  8) mesurent l a  percept ion de so i  , e t  

ind iquent  que c e l l e - c i  n ' e s t  n i  t r o p  négat ive n i  t r è s  p o s i t i v e .  Leur 

percept ion d'eux-mêmes semble assez r é a l i s t e ,  t o u t  en ayant une légère 

tendance vers l a  déva lo r i sa t i on  p lus  que vers l a  va lo r i sa t i on .  De p lus ,  

i l s  s 'acceptent dans l e  même mesure q u ' i l s  se perço ivent :  Leur accepta- 

t i o n  e s t  p lus  f a i b l e  que f o r t e .  Compte tenu de ce que nous observions 

p l us  haut par rappor t  l eu r  i nsécu r i t é  e t  l e u r  dépendance face à l ' a v e n i r ,  

i l semble év ident  qu ' ' i l s  ne peuvent s 'accepter  ent ièrement p u i s q u ' i l s  sont 

e t  se perço ivent  en phase de changement e t  de maturat ion.  Malgré les  

l i m i t e s  e t  l ' i n s é c u r i t é  de l e u r  s i t u a t i o n  soc io -a f f ec t i ve  ac tue l l e ,  on ne . 

peut t o u t e f o i s  pas déduire q u ' i l s  sont t r ès  déprimés e t  q u ' i l s  ne s'accep- 

t en t  pas ou presque pas. Nous croyons p l u t ô t  que l e u r  niveau d'accepta- 

t i o n  de so i  e s t  r é a l i s t e  e t  propor t ionnel  à l a  percept ion de l e u r  dépen- 

dance ac tue l  l e .  Enf in ,  l es  deux dern iers  facteurs  (1 1 e t  12) mesurent ce 

qu'on appel l e  l a  "sens i b i  1 i t é  interpersonnel le". Les deux facteurs sont 

en f o r t e  c o r r é l a t i o n  comme on l 'observe sur l e  p r o f i l :  L 'accep ta t ion  de 

l eu r  ag ress i v i t é  e s t  p ropor t ionne l le  à l e u r  capaci té  d ' a v o i r  des contacts  

int imes; on peut observer que les  deux facteurs  sont re la t ivement  f a i b l es  

par rappor t  à l ' a d u l t e  normal, mais se s i t u e n t  dans l a  moyenne considérant 

les  remarques genérales du début. En phase de maturat ion soc io -a f f ec t i ve ,  

i l semble normal que l e s  é tud ian t (e )s  n ' a i e n t  pas encore i n tég ré  toutes 

leurs  pu ls ions  agressives, d 'autant  p lus que l e u r  spontanéi té  e s t  f a i b l e .  

De p lus ,  leu rs  r e l a t i o n s  in terpersonnel les semblent d i f f i c i l e s  l o r s q u ' i l  

s ' a g i t  de contacts  int imes e t  profonds; i l s  ne semblent pas v o u l o i r  é v i t e r  

ces contacts,  rnais compte tenu de l eu r  niveau de développement personnel, 



ce t te  capacité d 'en t re ten i r  des re la t ions  intimes e t  profondes est  encore 

d i f f i c i l e  3 réa l i se r .  Leurs contacts " i n te l l ec tue ls "  sont p lus f a c i l e s  

que leurs contacts "a f fec t i fs " ,  

En s m e ,  on peut conclure que l e  niveau d 'ac tua l i sa t i on  des etu- 

d i  ant (e) s anal ysé(e)s es t  en-dessous de l a  moyenne mais ne révèle aucune 

tendance pathologique p a r t i c u l i è r e ,  I l correspond a ce lu i  des jeunes en 

post-phase d ' i d e n t i f i c a t i o n  adolescente, sans q u ' i l s  a ien t  encore a t t e i n t  

leur  p l e i n  developpement soc io -a f fec t i f .  I l s  semblent peu autonomes, 

dépendants des autres, préoccupés par l e  fu tu r ,  assez pessimistes e t  i l s  

p r i v i l é g i e n t  les valeurs humanistes en opposi t ion aux valeurs t r a d i t i o n -  

nel les. 

3. P r o f i  l des valeurs de Travai l 

Comme l e  tableau ci-dessous l ' ind ique,  parmi l es  c inq  categories de 

valeurs mesurees par no t re  questionnaire, deux ressortent  s i g n i f i c a t i v e -  

ment par rapport aux t r o i s  autres (les resu i ta t s  va r ian t  en t re  20 e t  6 0 ) .  

TABLEAU 6 

VALEURS RESULTAT 

1 .  S t a t u t  
2 .  R e a l i s a t i o n  
3. C l i m a t  
4 .  R i s q u e  
5 .  L i b e r t é  

- ~~ 

1. Pour l a  descr ip t ion  des facteurs, se ré ferer  au 
chap i t r e  precédent . 



Le tableau 6 e t  l e  p r o f i l  de l'annexe 2 c ( p . 9 7 )  indiquent c l a i r e -  

ment que l a  ma jo r i t é  des su je ts  étudiés va lo r isent  sur tou t  un type quel- 

conque de t r a v a i l  qu i  permet l a  réa l i sa t i on  de so l  e t  dans lequel l e  

c l imat  humain e t  physique est intéressant. Notons immédiatement que ce 

genre de valeurs correspond aux valeurs d 'ac tua l i sa t i on  de soi  du t e s t  

précédent. Ces valeurs 1 iées au t rava i  l sont en é t r o i t e  co r ré la t i on  avec 

les  valeurs humanistes e t  non-matérial istes que les étudiant(e)s véhicu- 

l en t  avec l a  " réa l i sa t ion"  de soi e t  l e  8'climat1'; l a  t ro is ième valeur l e  

plus f o r t e  es t  l a  "1 iber té"  (numéro S ) ,  ce l l e -c i  é tan t  en f o r t e  corr6 la-  

t i o n  avec l e  c l imat .  Par contre e t  conséquemment, les deux valeurs les 

plus fa ib les  pour l'ensemble des sujets  sont l e  "s ta tu t "  e t  l e  ''risque". 

Les étudiant(e)s va lo r isent  moins les avantages matér ie ls  e t  sociaux du 

t r a v a i l ,  c 'est -a-d i re que l e  s t a t u t  soc ia l  semble beaucoup moins impor- 

tan t  que les avantages humains q u ' i l s  peuvent r e t i r e r  de leur  t r a v a i l .  

De même, i l s  semblent peu intéressés 3 prendre des risques pour améliorer 

leur  s t a t u t  soc ia l  ou les avantages matér ie ls  de leur  s i t u a t i o n .  I l s  

n'aiment pas un type de t r a v a i l  où l a  compétit ion es t  f o r t e  e t  où l a  

tension est  grande. 

Le p r o f i  1 global des valeurs de t rava i  l en d i t  long sur l a  contesta- 

t i o n  de l a  p a r t  des étudiant(e)s du système de product ion e t  de consom- 

mation de type c a p i t a l i s t e .  On est l o i n  de l a  réact ion de l a  génération 

passée qu i  vou la i t  d'abord - en réact ion aux c r ises  économiques e t  aux 

guerres - s'assurer un confor t  matér ie l  e t  un s t a t u t  soc ia l  s tab le  e t  

b ien  en vue. Les valeurs humanistes e t  non t r a d i t i o n n e l l e s  semblent ê t r e  

beaucoup p lus véhiculées par les jeunes que les  valeurs matér ie l  les. 

On veut d'abord ê t r e  b ien dans sa peau, se s e n t i r  l i b r e ,  pouvoir r é a l i s e r  



son potent ie l ,  e t  pour ce f a i r e ,  on est  p rê t  A s a c r i f i e r  sur les tensi.ons, 

les risques e t  l e  s t a t u t  soc ia l .  Est-ce l a  une tendance vers un me i l l eu r  

Rqu i l ib re  psychologique ou vers un é t a t  "neurasthénique" soc ia l i se?  La 

recherche de l a  t r a n q u i l i t é  e t  l a  f u i t e  de l a  compéti t ion peuvent-elles 

ê t r e  3 l a  l i m i t e  p lus négatives que pos i t i ves? Nous reviendrons sur ce 

su je t  au dernier  chapitre. 

DEUXIEME PARTIE 

ANALYSE EN FONCTION DU SEXE 

Corne pour l a  p a r t i e  preddente,  nous d iv iserons c e t t e  analyse en 

fonct ion des t r o i  s  variables dépendantes : Le p ro f  i 1 de personnal i t e  

genéral, l e  niveau d 'ac tua l isa t ion  de so i  e t  les  valeurs de t r a v a i l .  

1 .  Prof Il de personnal i t é  (16PF) 

Le tableau 7 indique les scores des su je ts  en fonc t ion  du sexe; l e  

lecteur  pourra v i sua l i se r  l e  p r o f i l  de ces scores a l 'annexe 3 a (p.101). 



TABLEAU 7 

RESULTATS AU 16PF EN FONCTION DU SEXE 

L'ensemble des 16 scores, autant pour l e s  garçons que pour les  f i  l les,  

s u i t  de près l es  moyennes générales t e l l e s  que déc r i t es  précédemment su r  

les  16 facteurs ,  10 sont p lus élevés chez les  garçons e t  s i x  chez l es  

f i  l les. Cinq (5) facteurs  sur  16 indiquent une c e r t a i n e  d i f f é r e n c e  e n -  

t r e  les  sexes; i .e. l es  facteurs  1- 5- 8- 11 e t  14, où l a  d i  f fe rence  e s t  

FACTEURS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 
11 
12 
13 
14 
15 

' 16 

supérieure à 1.09. Le facteur où 116caj-t semble l e  p l us  s i g n i f i c a t i f  es t  

l e  fac teur  8 05 l a  d i f f é rence  3 1 'avantage des garçons e s t  de 2.09. 

SEXE 

M 

5.02 
5.95 
7.05 
7.19 
5.71 
6.12 
6.19 
5 92 
5 -37  
6.38 
5.77 
3.88 
6.4 1 
6.22 
4.69 
5.23 

F 

3.28 
5.94 
6.98 
6.96 
4.55 
5.24 
5.85 
3.83 
6.84 
6.56 
4.00 
4.01 
6.45 
7.31 
4.92 
4.85 



Voyons un peu l e  sens de ces d i f ferences,  même s i  dans I 'ensemble, 

les deux p r o f i l s  sont semblables e t  para l lè les .  

Alors que l'ensemble des su je ts  i nd iqua i t  une 1égère.tendance 

sur l a  sch izothymie par rapport 21 l a  cyclothymie, ( fac teur  l ) ,  on 

constate que c e t t e  tendance es t  plus marquée encore chez l es  f i l l e s  

que chez les garçons, l ' é c a r t  é tant  de 1.74. Ce qui  s i g n i f i e r a i t  que 

les f i l l e s  ont  une p lus  grande tendance 3 ê t r e  réservées, seules, dé- 

tachées e t  c r i t i q u e s ,  a lo rs  que les  garçons sera ient  p lus  ouverts,  plus 

expressifs,  p lus f a c i l e s  d'accès. Une deuxième tendance concerne 

l e  facteur 5 où une d i f fé rence de 1.16 ent re  les  sexes indique que 

les garçons sont légèrement plus impu ls i fs  que les  f i l l e s .  Cet te ten- 

dance va dans l e  même sens que l a  précedente; les  f i l l e s  sera ient  p lus  

s&rieuses, p lus prudentes, p lus in t rospect ives a l o r s  que l es  garçons 

seraient p lus  enthousiastes, p lus a c t i f s ,  plus expressi fs .  La t r o i -  

siPrne tendance, beaucoup p lus f o r t e  (écart  de 2.09) indique au facteur  

8 que les  garçons sera ient  p lus  dépendants a l o r s  que l es  f i l l e s  sera ient  

p lus indépendantes. Ces dernieres semblent p lus  responsables e t  p lus  

réa l i s tes  que l es  garçons qui semblent plus insousciants, moins res- 

ponsabl es, p l  us dependants. 

La quatri&me tendance observée au facteur  11  indique un écar t  de 

1.77 à l 'avantage des garçons. Ceux-ci sera ient  p lus  "complexes", i .e. 

plus calculateurs,  p lus  analyt iques, p lus i n t e l l e c t u e l s  a l o r s  que 

les f i l l e s  auraient tendance 3 ê t r e  plus na ture l les ,  d i rec tes ,  sen t i -  

mentales e t  donc moins i n t e l l e c t u e l l e s  au sens d 'analyt iques.  Enfin, 

le facteur 14, où un ecar t  de 1 , O 9  avantage les f i l  l es  par  rapport 



aux garçons confirme ce qui était observé au facteur 8 a I 'effet que 

les filles sont plus indépendantes que les garçons. Ce facteur est 

également en forte corrélation avec le facteur 1: les filles seraient 

plus solitaires, auraient plus tendance à vouloir dominer, bref se- 

raient plus individualistes que les garçons; ces derniers, étant plus 

sociables et cherchant le support des autres. 

Donc, on peut dire que les caractéristiques des deux (2) sexes 

aux 16 facteurs de personnalité coïncident relativement avec celles 

déjà indiquées dans la partie précédente pour l'ensemble des sujets. 

Autant les garçons que les filles donnent un profil général dans la 

moyenne et bien équi 1 ibré avec les caractéristiques suivantes: in- 

telligence moyenne, independance de caractère, non-conformisme, bonne 

stabilite émotive, moi relativement fort, sens critique développé, etc. 

On remarque toutefois que les sujets de sexe féminin ont tendance a 

être plus indépendantes, plus réservées, moins sociables, plus res- 

ponsables et moins intellectuelles, Alors que les garçons auraient 

tendance a être plus dependants, plus sociables, plus analytiques et 

moins responsables. 

2 .  Profil d'actualisation de soi 

Voyons maintenant les scores obtenus aux 12 échelles du profil 

d'actualisation de soi toujours en fonction du sexe. 



TABLEAU 8 

RESULTATS AUX 12 ECHELLES DU P.O.I.  EN FONCTION DU SEXE 

Comme ce tableau l ' i nd ique  e t  t e l  qu'on peut l e  v i s u a l i s e r  a 

l'annexe 3b (~.102), les p r o f i  1s d 'ac tua l i sa t i on  de so i  des garçons e t  

des f i l l e s  sont t rès  semblables e t  c o l l e n t  au p r o f i l  gBnéral de 

l'ensemble des sujets.  On peut donc a f f i rmer  que les su je ts  des deux 

(2) sexes possédent relativement l e  même niveau d 'ac tua l  is.ation de so i  

en fonct ion des 12 échel les  déja  décri  tes. Les scores féminins sont 

supérieurs aux scores masculins à sept Bchelles sur 12, l e  res te  

Ctant a I 'avantage des su je ts  masculins. Toutefois, contrairement 

aux facteurs prBcéden t s  où on pouva i t cons t a t e r  cer ta  i nes tendances 

à I'avantage des garçons ou des f i l l e s ,  les Bcarts aux échel les 

d 'ac tua l i sa t i on  sont t rès  minimes e t  peu ou pas s i g n i f i c a t i f s .  Ceux-ci 

r 
SEXE 

F 

16.18 
76.85 
19.13 
19.03 
15.10 
10.61 
10.20 
14.43 
10.74 
7.29 

14.57 
17 33 - 

ECHELLE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11  
12 

M 

15.50 
76.95 
20.12 
18.55 
14.83 
1 l . O 7  
11.16 
13.50 
10.64 
7.21 

14.93 
16.52 



var ien t  de 0.08 Zt 0.99, aucune n 'étant  supBrieure 3 1. 3 t i t r e  d'exem- 

p le,  l ' é c h e l l e  où l e  continuum est  l e  plus grand (de 45 a 125), l ' éche l -  

l e  deux "autonomie", l ' é c a r t  n 'es t  que de 0.10. Un t e l  écar t  équivaut 

3 une cor ré la t ionde.99 ent re  les deux sexes 3 c e t t e  échel le,  l ' une  des 

deux plus importantes du tes t .  Les deux seules échel les 00 l ' é c a r t  

es t  près de 1 po in t  sont: 3- Valeurs d 'ac tua l i sa t i on  de soi  e t  

7- Perception de soi ,  les deux Bcarts de .99 e t  .96 étant  a l 'avanta-  

ge des garçons, sans que ce t te  d i f férence s o i t  réellement s i g n i f i c a t i -  

ve. 

Bref,  on peut conclure que les deux catégories de nos sujets ,  

masculins e t  féminins, présentent l e  meme niveau d 'ac tua l i sa t i on  de 

so i ,  c 'est -b-d i re,  un niveau en-dessous du niveau adu l te  "normal", sans 

tou te fo is  q u ' i l  y a i t  évidence d ' ind ices pathologiques. Autant les 

f i l l e s  que les garçons sont peu autonomes, v ivent  peu en fonc t ion  

du présent, véhiculent des valeurs humanistes, sont sensibles a leurs 

émotions, e t  sont relativement pessimistes face a l a  nature humaine e t  

l a  v i e  en général. 

3. P r o f i l  des valeurs de t r a v a i l  (Q.V.T.) 

Le tableau suivant,  complété par l e  p r o f i l  des valeurs de t r a v a i l  

(appendice 3c, p.103j indique également que les  su je ts  des deux sexes 

partagent sensiblement les mêmes valeurs face au t r a v a i l .  



TABLEAU 9 

RESULTATS AUX 5 FACTEURS DU Q.V.T. EN FONCTION DU SEXE 

Compte tenu que l e  continuum des scores bru ts  v a r i e  de 20 a 60, 

les d i f férences ent re  les  deux sexes sont peu ou pas s ign i f i ca t i ves .  

La seule qui peut f a i r e  apparaître une cer ta ine  tendance es t  ce1 l e  

observée au facteur  "s tatut"  où on observe un écar t  de 6.49 a 1 'avan- 
' 

tage des garçons. Même s i  les deux sexes va lor isent  relat ivement peu 

l e  s t a t u t  soc ia l  r e l i é  au t r a v a i l  ou 3 l 'occupation, on constate que 

les f i  1 les va lor isent  encore moins ce facteur  que les garçons, il 

tout  l e  moins en ce qui concerne les su je ts  de no t re  échant i l lon.  

Pour ce qui es t  de l'ensemble des autres valeurs, on peut d i r e  que les 

garçons comme les f i l l e s  valor isent  beaucoup p lus  l a  " rea l i sa t i on  de 

soi" e t  l e  "cl imat" que l e  "risque" e t  l a  " l i be r té "  comme nous l'avons 

observé l o r s  de 1 'ana lyse globale précédemment. 

On peut donc conclure de ce t te  deuxième pa r t i e .  du present chap i t re  

que les pr incipaux facteurs d i  f fdrenciant  les sexes se s i  tuent au niveau 

SEXE 

F 

30.84 
47 77 
46.11 
38.93 
37.12 

FACTEUR 

1. S ta tu t  
2. Réal isat ion 
3.  Climat 
4. Risque 
5 .  L iber té  

M 

37.33 
47.26 
47.76 
32 -95 
38 93 



du profil général de personnalités. Les moyennes d'age des sujets 

masculins et féminins étant respectivement de 17.47 et 17.61 ans, on 

peut affirmer, sauf quelques exceptions déja mentionnées, que les 

étudiants et étudiantes du même age affichent sensiblement le même 

niveau relativement faible d'actualisation de soi et véhiculent les 

mêmes valeurs autant face au travai 1 que face 3 la vie en général ; 

ces valeurs sont plus humanistes que traditionnelles, elles sont plus 

affectives que matérielles. A ces tendances générales, s'ajoutent 

quelques différences comme l'indépendance, la sociabilité, la res- 

ponsabilité et I'intellectualisme, certaines caractéristiques étant 

plus fortes chez les filles et d'autres chez les garçons comme on 

1 'a déja observe pl us haut. 

TROlSlEME PARTIE 

ANALYSE EN FONCTION DU NIVEAU SCOLAIRE (SESSION) 

Si l'analyse précédente des résultats en fonction du sexe indi- 

quait relativement peu de différences marquantes, sauf pour cinq (5) 

facteurs du profil général de la personnalité, l'observation des sco- 

res en fonction du niveau de scolarite, donc de l'âge, est aussi peu 

loquace. La moyenne d'dge des 59 sujets de premiere session est de 

16.75 ans et celle des 65 sujets de troisieme session est de 18.30 

iins, donc un écart d'âge iiloyen d'un an et demi (18 mois) . 



1. P r o f i l  de personnal i t6  (16 RE) 

Le tableau 10 donne les résu l ta t s  des su je t s  aux 16 facteurs de 

personnal i t6 pour les étudiant(e)s de premiere session e t  ceux (ce l les)  

tlc t roisième session; l e  lecteur  trouvera l e  graphique du p r o f i l  a 

l'annexe 4a (p.107). 

TABLEAU 10 

RESULTATS AU 16 P.F. EN FONCTION DU NIVEAU.SCOLAIRE 

Sur les  16 facteurs ci-dessus, les  resu l ta t s  des su je t s  de 3e ses- 

s ion sont supérieurs a ceux de l e r e  session à 11  facteurs e t  ceux de 

Iè re  session sont supérieurs 3 seulement 4 facteurs. Toutefois,  les  

d i  fferences en t re  l es  deux (2) groupes à tous les facteurs semblent peu' 

N l VEAU SCOLA l RE 

3e SESSION (18.30 ans) 

3 -93 
5.76 
6.81 
7.18 
5 .O0 
5.26 
6.10 
4.52 
6.58 
6.68 
4.36 
4 ,06 
6.65 
7.06 
4 -90 
4.98 

FACTEUR 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1 O 
1 1  
12 
13 
14 
15 
i 6 

l è r e  SESSION (16.75 ans) 

3.78 
6.13 
7.24 
6.89 
4.88 
5.86 
5.81 
4.50 
6.55 
6.28 
4.79 
3.86 
6.21 
6.80 
4.78 

I 



significatives, puisque l'écart le plus grand est de 0.60 (facteur 6). 

Ce facteur indiquerait que les &tudiant(e)s de 3e session ont un surmoi 

plus faible que ceux de lère session, donc que les étudiant(e)s plus 

âgé(e)s se sentent moins liés par les contraintes de la réal ité et 

auraient plus de difficultés à souscrire aux demandes sociales et cul- 

turelles. Compte tenu qu'avec Image et le développement de l'identité 

le sentiment d'independance croît, cette observation semble tout à 

fait normale. Ce qui surprend, c'est que pour l'ensemble des 16 fac- 

teurs, les sujets se différencient si faiblement en fonction de l'âge. 

Nous aurions cru que la maturité "chronologique" influe plus sur les 

caractéristiques de la personnalité, telles qu'évaluées par le 16 P.F. 

de Cattell. 

2. Profil d'actualisation de soi (P.O. I .) 

Le tableau 1 1  indique les résultats en fonction du niveau scolaire 

ceux 12 échelles d'actualisation (voir le profil, annexe 4b, p.108)- 



TABLEAU 1 1  

RESULTATS AU P.O.I. EN FONCTION DU NIVEAU SCOLAIRE 

Comme l e  p r o f i l  l e  montre, les su je ts  de 3e session sont superleurs 

à ceux de I& re  session à 9 echelles sur 12. Ce qui indique une ten- 

N l VEAU SCOLA l RE 

dance générale à l ' e f f e t  que les sujets plus agés seraient  p lus  actua- 

l i ses  que les plus jeunes, les deux categories demeurant tou te fo i s  

en-dessous du niveau adul te normal comme on l ' a  vu p lus haut. Les 

t r o i s  seules échel les où les écarts semblent plus s i g n i f i c a t i f s  sont . 

les échelles 2, 11  e t  12, i.e. l'autonomie, l 'accepta t ion  de l 'agress i -  

v i t é  e t  l a  capacitC d 'avo i r  des contacts intimes. I l  appert que les  

sujets plus âgés acceptent mieux leur  agress iv i té  e t  possèdent une 

plus grande capacité a en t re ten i r  des re la t i ons  personnelles intimes 

ECHELLE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
12 

l & r e  SESSION 

15-59 
75.86 
19.69 
18.69 
14.57 
10.66 
10.15 
13.66 
1 1  .OS 
7.49 

14.08 
16.50 

3e SESSION 

16.27 
77-81 
19.26 
19.03 
15.40 
10.86 
10.87 
14.60 
10.40 
7.06 

15.24 
17.55 



et profondes; donc ils auraient une plus grande sensibilité inter- 

personnelle; de plus, les sujets plus âgés seraient plus autonomes. 

Cette observation indique que rendu a 18 ans, les jeunes possèdent 

plus leur identitC personnelle et sont donc capables de se confronter 

avec d'autres identités, donc d'entretenir des relations plus person- 

nelles. Donc, on peut affirmer qu'avec l'age, le niveau d'actuali- 

sat ion augmente, sans nécessai rement que 1 'écart soit t res s igni fi- 

catif. 

3. Valeurs de travail (Q.v.T.) 

Le tableau 12 nous donne les résultats des sujets aux cinq valeurs 

de travail, toujours en fonction du niveau scolaire. 

TABLEAU 12 

RESULTATS AU Q.V.T. EN FONCTION DU NIVEAU SCOLAIRE 

N IVEAU SCOLA l RE 

3e SESSION 

33.34 
47.57 
45.89 
31.62 
39.00 

FACTEUR 

1 
2 
3 
4 
5 

lère SESSION 

32.71 
47.62 
47.52 
33.00 
36.33 



Ce tableau e t  l e  p ro f  i l de I 'annexe 4c (p. 109) indique que l es  . 

e  
sujets,  autant de 1 iere session que de 3 session. va lo r i sen t  beaucoup 

p lus l a  r é a l i s a t i o n  de "soi1' e t  l e  "c l  imat", comme nous l e  s ignal  ions 

déjà dans l a  premiere p a r t i e  de ce chapi t re.  L ' éca r t  l e  p lus  grand 

concerne l e  facteur  5 e t  i l semble t rès  peu s i g n i f i c a t i f  à 2.67 seu- 

l emen t . 
L'analyse des résul  t a t s  en fonct ion du niveau s c o l a i r e  ( ~ e g e p  1 

e t  11) ou l ' âge  révhle donc peu de d i f férences.  Tous l es  su je t s  

semblent adopter les  carac ter is t iques  générales t e l  les que déc r i t es  

dans l 'ana lyse  de l ' é c h a n t i l l o n  g lobal ,  quel que s o i t  l e u r  âge. On 

peut t ou te fo i s  prétendre que l e  niveau d ' a c t u a l i s a t i o n  de so i  semble 

s'approcher de l a  moyenne adul te p lus l es  é tud ian ts  v i e i l l i s s e n t .  

Plus i l s  sont vieux, p lus leur  i d e n t i t é  se r a f f e r m i t  e t  p lus  'leur 

sentiment d'autonomie s1accro Î t .  

QUATRIEME PARTIE 

ANALYSE EN FONCTION DE L'ORIENTATION SCOLAIRE 

Tel que mentionné au chapi t re premier, nous avons voulu re jo ind re  

quatre populations du secteur génkral: J- Sciences de l a  Santé, 

2- Sciences Pures, 3- Sciences Administrat ives e t  4- Sciences Humaines. 

Etant donne les contra intes e t  les inconvénients déja elabores au cha- 

p i t r e  premier, nous n'avons pu re jo ind re  l e  nombre idéal  (10%) de 

sujets  par sous-groupes. Notre 6chant i l lon .en  fonc t i on  de ces quatre 

o r i en ta t i ons  es t  donc incomplet, sauf en ce qui  concerne les  k tud ian t (e )s  



de sciences humaines. Tel qu ' ind ique au tab leau 2, l e  nombre des su je t s  

par groupe s ' e t a b l i t  comme s u i t :  Sciences de l a  Santé, 27; Sciences 

Pures, 20; Sciences Admin is t ra t ives,  20 e t  Sciences Humaines, 57, pour 

un t o t a l  de 124 su je ts .  Compte tenu de ce f a i b l e  nombre de su je t s  pour 

t r o i s  des quat re o r i en ta t i ons ,  les  comparaisons e t  l es  observat ions 

demeurent t r è s  l im i t ées  e t  doivent ê t r e  in te rp ré tées  avec beaucoup de 

réserve. 

1. P r o f i l  de personna l i té  

Le tab leau 13 ind ique l es  r e s u l t a t s  aux 16 fac teurs  généraux (16 P.F.) 

en f onc t i on  de ces quat re o r i en ta t i ons .  

TABLEAU 13 

RESULTATS AU 16 P.F. EN FONCTION DE L'ORIENTATION SCOLAIRE 

ORIENTATIONS 

FACTEUR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 

4- SC. HUMAINES 

4.32 
5.93 
6.73 
7.25 
5. 28 
5.23 
6.38 
4.78 
6.77 
6.76 
4.11 
4.18 
6.43 
6.87 
4.46 
4.83 

r 

1- SC. SANTE 

3.37 
6.33 
7.50 
6.77 
4.56 
5.62 
5.82 
4.07 
6.39 
6.52 
4-81 
3.85 
5.92 
7.15 
5.40 
5. OJ 

2- SC. PURES 

3.50 
5.85 
7.33 
6.50 
4.45 
5.79 
5.05 
4.60 
6.13 
6. I O  
5.21 
3.95 
6.66 
6.72 
4.80 
5.45 

3- SC. ADMl N I  STRATIVES 

3.60 
5.55 
6.89 
7.42 
5.00 
6.10 
5.95 
4.30 
6.65 
6.1 i 
4.95 
3.55 
6.95 
7.05 
5.15 
4.95 



Comme l e  p r o f i l  de l 'annexe Sa (p. 113) l e  v isua l ise ,  on ne peut 

d is t inguer  un p r o f i l  spéci f ique par o r i en ta t i on ,  car  l es  quatre s 'entre-  

cro isent  e t  se superposent a quelques endroi ts .  I l  devient trGs d i f f i c i l e  

de d is t inguer  des carac tér is t iques  p lus évidentes pour les su je t s  d'une 

opt ion par rapport a l ' a u t r e .  La p lupar t  des r e s u l t a t s  s 'équivalent  e t  

se d i s t r i buen t  t rès  pr&s de l a  moyenne générale. Les deux seuls ind ices 

qui semblent s i g n i f i c a t i f s  concernent l e  facteur  1 e t  l e  facteur 15. On 

peut observer au facteur  1 que t r o i s  opt ions sont en-dessous de l a  moyenne, 

a lo rs  que l ' o p t i o n  Sciences Humaines l a  dépasse largement. A lors que l a  

ma jo r i t é  des su je ts  ont  une p lus  grande tendance 8 l a  schizothymie qu'a 

I l a  cyclothymie, c e t t e  tendance s e r a i t  moins f o r t e  chez les  su je t s  de 

Sciences Humaines. A ins i ,  i l s  seraient moins réservés, moins r i g ides ,  

moins sceptiques e t  moins ré t i cen ts  au t r a v a i l  en Bquipe. De plus, l e  

facteur 15 démontre au con t ra i re  une p lus grande fa ib lesse  chez l es  su je t s  

de Sciences Humaines. I l s  sera ient  donc moins contrô lés que leurs  con- 

frGres e t  consoeurs des autres d i sc ip l i nes  e t  l eu r  so i  idea l  soc ia l  s e r a i t  

p lus fa ib le .  Les ~ t u d i a n t ( e ) s  de Sciences humaines sera ien t  donc p lus  

incontrôlés, p lus  désinvoltes, auraient une p lus  grande tendance il su iv re  

leurs impulsions e t  sera ient  peu préoccupés par l es  demandes socia les.  

S i  ce t te  tendance es t  quelque peu générale pour l ' é c h a n t i l l o n  g loba l ,  e l l e  

es t  beaucoup p lus évidente chez les  su je ts  de Sciences Humaines. Ce qui  

donne plus de c r é d i t  a c e t t e  tendance, c ' es t  q u ' e l l e  se manifeste aux 

deux facteurs qu i  d is t inguent  assez nettement les  su je t s  de Sciences 

Humaines des t r o i s  autres groupes; ces deux facteurs (1 e t  15) on t  des 

s i g n i f i c a t i o n s  qu i  sont en é t r o i t e  co r re la t i on  cyclothymie-incontr8le; 

VS  schizothymie-contrôlé. 



2. P r o f i l  d ' a c t u a l i s a t i o n  de so i  

Le tableau 14 ind ique les  résu l t a t s  aux 12 éche l les  du P.O.I. en 

f onc t i on  des quat re o r i en ta t i ons  étudiées; l e  p r o f i l  de ce tab leau 14 

se trouve à l 'annexe Sb (p.114). 

TABLEAU 14 

RESULTATS AU P.O.I. EN FONCTION DE L'ORIENTATION SCOLAIRE 

Dans l 'ensemble de ces résu l t a t s ,  il se dégage également peu de ten- 

OR l ENTAT l ONS 

dances o r i g i n a l e s  pour une o r i e n t a t i o n  en p a r t i c u l i e r .  On peut t o u t e f o i s  

ECHELLES 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

s i gna le r  2 l ' é c h e l l e  2 que l e  groupe de Sciences Humaines e s t  s i g n i f i c a t i -  

vement supér ieur aux t r o i s  autres,  les  écar ts  é tan t  respectivement de 4.71, 

5.10 e t  3.50. Cet te  tendance i nd ique ra i t  que l e s  é tud ian t (e )s  de Sciences 

4- SC. HUMAINES 

16.56 
79.30 
19.42 
19.90 
15.65 
11 .O2 
10.88 
14.90 
10.51 
7.32 

15.19 
18.09 

1-  SC. SANTE 

15.15 
74 59 
19.41 
17.82 
13.82 
10.74 
10.22 
13.48 
10.59 
7.44 

13.63 
16.15 

2- SC. PURES 

15.30 
74.20 
20.20 
18.20 
14.90 
10.45 
10.25 
12.56 
11.25 
7.35 

14.45 
15.75 

3- SC. ADMINISTRATIVES 

15.95 
75.80 
18.95 
18.05 
14.60 
10.40 
10.25 
14.55 
10.90 
6.80 

14.95 
16.65 



Humaines seraient p l  us autonomes que ceux (ce1 les)  des autres opt ions; 

i l s  auraient tendance 3 ê t r e  plus auto-déterminés e t  rechercheraient 

moins l e  support des autres. Une deuxiBme observation, t ou t  aussi s ign i -  

f i ca t i ve ,  indique que les  su je ts  de Sciences Humaines auraient  p lus de 

f a c i l i t é  3 en t re ten i r  des contacts intimes e t  des re la t i ons  i n t e r -  

personnelles profondes, par rapport aux autres groupes de sujets.  Cette 

observation se v é r i f i e  aux resu l ta ts  de I t é c h e l l e  12, ail tous les groupes 

sont en-dessous de l a  moyenne génerale, sauf ce lu i  de Sciences ~umaines. 

3. Valeurs de t r a v a i l  (Q.v,T.L 

Voyons enf in ,  au tableau 15, les resu l ta t s  des su je ts  aux c inq  fac- 

teurs mesurés par 1'4valuat ion des valeurs de t r a v a i l ;  ce tableau es t  com- 

p lé té  par l e  graphique de l'annexe Sc (p.115). 

TABLEAU 15 

RESULTATS AUX 5 VALEURS EN FONCTION DE L'ORIENTATION 

ORIENTATIONS 

FACTEURS 

1 
2 
3 
4 
5 

4- SC. HUMAINES 

31 .53 
47.79 
46.61 
31.18 
37.65 - 

3- SC. ADMIN l STRATIVES 

36.75 
47.10 
46.80 
33.55 
37. 10 

1 - SC. SANTE 

32.48 
47.33 
45.78 
33.04 
36.85 

2- SC. PURES 

34.40 
47.90 
47.90 
33.10 
39.80 



On constate que l es  quat re  groupes de su je t s  v a l o r i s e n t  sensiblement 

\es mêmes o b j e c t i f s  par rappor t  3 l e u r  t r a v a i l ,  c 'es t -3 -d i re  q u ' i l s  

va lo r i sen t  su r t ou t  l a  r é a l i s a t i o n  e t  l e  c l imat ,  a l o r s  q u ' i l  met tent  

moins l ' accen t  su r  l e  s t a t u t ,  l e  r isque e t  l a  l i b e r t é .  Toutefo is ,  on 

observe que les  su je t s  de Sciences Admin is t ra t ives v a l o r i s e n t  p l us  l e  

s t a t u t  que ceux des aut res o r i en ta t i ons ,  a l o r s  que ceux de Sciences Pures 

va lo r i sen t  p lus  l a  l i b e r t é  que leurs  collègues. 

En conclusion 3 ce chapi t re ,  on peut observer globalement que l a  

p l upa r t  des d i f f é r e n t s  groupes de su je t s  se d i s t r i b u e n t  sensiblement 

autour des moyennes genérales observkes dans l a  première p a r t i e .  Que 

l ' é c h a n t i l l o n  g loba l  s o i t  analyse en f onc t i on  du sexe, en fonc t i on  du 

niveau de s c o l a r i  t e  ou en fonc t ion  de 1 ' o r i e n t a t i o n  sco la i r e ,  on remar- 

que re la t ivement  peu de tendances s i g n i f i c a t i v e s  qu i  pu issent  d i f f é -  

renc ie r  ces d i f f é r e n t s  groupes. Au chap i t r e  su ivant ,  nous tenterons 

de dégager quelques conclusions qu i  sont sous-tendues par  l a  presente 

ana 1 yse. 



C H A ' P I T R E  I V  

ESSAI D '  INTERPRETATION . 



Comme l e  s i g n a l a i t  l e  "Rapport sur l ' é t a t  e t  l es  besoins de 

l'enseignement c o l l é g i a l "  du Conseil Supérietir de I1Educat ion en 1975, 

les étudiants du niveau c o l l é g i a l  sont en s i t u a t i o n  d 'adul te.  Après 

l e  cyc le des etudes pr imaires e t  secondaires, l ' é t u d i a n t  es t  p r ê t  a 

en t re r  dans l e  monde adul te.  A d i x -hu i t  ans, i l s  deviennent majeurs, 

ont d r o i t  de vote, fréquentent l e  cinéma pour "adulte" e tc .  Le Conseil 

supérieur de l 'éducat ion a f f i r m a i t :  "C'est une observat ion reconnue 

en psychologie du jeune adulte, qu 'entre dix-sept e t  dix-neuf ans, l e  

jeune parv ient  a un degré de matur i té  psychologique e t  soc ia le  qu i  

exige que les études a ien t  une r e l a t i o n  avec son avenir,  avec l a  fonc- 

t i o n  q u ' i l  .désire exercer dans l a  société, II prend des a t t i t u d e s  

d 'adul te e t  est  a i n s i  placé en s i t u a t i o n  d'adulte." (p. 12). 

Les jeunes adultes, s i  on ne peut se rés igner  à l es  nommer carré- 

ment "adultes", comme nos résu l ta t s  nous l ' o n t  déja démontré, possèdent 

un sens c r i t i q u e  t rès  aiguisé. Comme l e  s ignale l e  L i v r e  Blanc sur les  

Collèges, l e  Cêgep accue i l l e  aujourd'hui des adolescenûà l a  f o i s  sem- 

b lables a leurs aînés e t  f o r t s  d i f f é r e n t s  d'eux. En quête d'indépendance, 

i l s  éprouvent ce dés i r  d 'absolu qui es t  l e  propre de l e u r  âge; mais en 

même temps, i l s  manifestent un sens c r i t i q u e  p lus aigu, moins de respect 

pour des pr inc ipes in tangib les.  La c r i s e  des valeurs n ' a  pas épargné 

ces nouvelles générations qui recherchent souvent des po in t s  d'appui e t  

déplorent par fo is  l'absence de maîtres qui les  guidera ient .  

Toutefois,  ce même L i v r e  Blanc a f f i rme  q u ' i l  f au t  se méf ier  d 'un 

p o r t r a i t - t y p e  de l ' é t u d i a n t  de niveau c o l l é g i a l  qui  s e r a i t  t r op  r i g i d e ,  



car après dix ans, on peut déjà dire que le profil a évolué ne serait- 

ce qu'a cause de la moyenne d'âge qui a diminue. Cette observation 

nous amène à poser la réserve suivante, avant d'amener quelques conclu- 

sions à notre recherche. 

Nous partageons d'emblée cette observation a l'effet qu'il peut 

être aléatoire de definir un portrait-type trop rigide de I'étudiant de 

cégep, d'autant plus que notre échantillon a pu souffrir de quelques 

contraintes physiques comme nous le mentionnions au début de ce rapport. 

En effet, nous ne pouvons clairement affirme que notre échantillon final 

soit parfaitement representatif de la population étudiante. Même si 

l'échantillon théorique a été constitué par la méthode du hasard contrôlé, 

nous n'avons pu rejoindre tous les sujets de cet échantillon idéal. 

N'ont participe à la recherche que les sujets convoqués qui le voulaient 

bien, sans compter les autres inconvénients précédemment décrits. Ceux 

qui ont voulu se prêter de bonne grâce aux tests ne sont certes pas les 

moins intéressés et les moins aliénés du collège, quelle que soit leur 

orientation. Nous avons déja mentionné que nous avions obtenu une 

meilleure participation des étudiant(e)s de sciences humaines par rapport 

aux autres options. Nous croyons donc que nos résultats sont biaisés 

dans le sens positif et non dans le sens négatif c'est-a-dire que le 

profil réel de l'échantillon thCorique serait quelque peu en deçà du 

profil obtenu et que nous résumons dans les lignes qui suivent. 

Globalement, nous pouvons affirmer a la sui te de nos résul tats, 

que le profil de maturité de I'étudiant de cegep se situe en deça du ni- 

veau adul te moyen. Nous obtenons un prof i l de personnal i té re l at i vement 



bien équ i l i b ré ,  mais dont l e  niveau d 'ac tua l i sa t i on  e t  d ' i n t é g r a t i o n  

est  encore incomplet e t  i n d é f i n i .  Le contact avec l a  r é a l i t é  es t  bon, 

mais les étudiants sont encore en phase terminale de formation de leur  

i den t i t é .  Nous pouvons d i r e  q u ' i l s  se s i t u e n t  en post-phase d 1 i d e n t i -  

f i c a t i o n  adolescente e t  en période de recherche. Le niveau de r é a l i s a t i o n  

de soi  es t  d 'autant p lus  incomplet quo i 1s recherchent un type de t rava i  1 

qui leur  permet t ra i t  d ' ac tua l i se r  e t  de d6couvrir  l eu r  p o t e n t i e l  psy- 

chologique. S i  I ' e t u d i a n t  d o i t  ê t r e  considéré comme un adu l te  e t  s ' i l  

est en " s i t ua t i on  d'adulte",  nous ne pouvons prétendre q u ' i l  s o i t  dé ja 

adul te aux plans a f f e c t i f  e t  sociologique. Une chose demeure évidente, . 

c 'es t  q u ' i l s  ne semblent manifester aucune tendance pathologique majeure. 

Les carac tér is t iques  générales de leur  personnal i té  se rbsument a i n s i :  

i l s  sont d ' i n t e l l i g e n c e  moyenne-supérieure avec tendance pour l a  pensCe 

abs t ra i te ;  i l s  réa l i sen t  un bon é q u i l i b r e  de leurs  tendances pulsion- 

ne l les ,  en t re  l a  prudence e t  l ' insousciance; i l s  possèdent un bon 

contrd le de leurs  émotions tou t  en sachant l i b é r e r  ce con t rd le  lorsque 

nécessaire; i l s  ne sont n i  t r op  tendus n i  t r o p  calmes. I l s  ont  un sens 

c r i t i q u e  développé, sont peu conformistes, remettent en quest ion l es  

valeurs t r a d i t i o n n e l l e s  etc. Ces constatat ions re jo ignent  l es  observa- 

t ions du rapport ASOPE (1974), lorsque c e l u i - c i  mentionne que " les etu-  

d iants deviennent de p lus  en plus c r i t i q u e s  2 mesure q u ' i l s  avancent 

dans leur  sco la r i t é "  (p. 86). De plus, c e t t e  contes ta t ion  des valeurs 

est  egalement constatée dans l e  rapport ASOPE, spécialement en ce qu i  

concerne l a  f a m i l l e  e t  l ' éco le .  De plus, toujours selon ASOPE, l es  

étudiants r e j e t t e n t ,  pour leur  fu tu r ,  l e  mode de v i e  adu l te  ac tue l ,  comme 



nous y reviendrons plus Ioln en parlant des valeurs de travail. 

Parmi les autres caractéristiques principales, mentionnons qu'ils 

vivent peu dans le présent,qu'iIs sont anxieux par rapport au futur. 

Mais,alors qu'ils sont relativement optimistes face 3 leurs possibilités . 

personnelles, ils deviennent pessimistes face à l'avenir global de I'hom- 

me. Comme le rapport ASOPE le signale également,plus les étudiants sont 

scolarisés, plus ils deviennent pessimistes face à l'avenir. Toutefois, 

leur pessimisme vient plus des facteurs socio-économiques globaux que 

de leur manque de confiance personnel, Donc, les facteurs sociaux cau- 

sent plus d'inquiétudes que les facteurs individuels, Cette'double cons- 

tatation est également observée par nos résultats. Nos sujets semblent 

relativement bien equilibrés, possèdent une bonne perception de soi et 

une certaine confiance en soi, tout en se disant pessimistes face à la 

nature humaine. Comme le rapport ASOPE l'observe, i l  y a diminution 

du fatalisme et du sentiment d'aliénation (au plan personnel) avec 

l'augmentation du niveau de scolarité toutefois l'optimisme face au 

genre humain diminue. Ces deux (2) observations peuvent sembler con- 

tradictoires à première vue, mais elles ne le sont pas puisqu'elles 

reposent sur deux (2) dimensions différentes: I 'optimisme et la dimi- 

nution du sentiment d'aliénation se rapportent aux capacités personnelles 

de l'étudiant, alors que le pessimisme et l'anxiété face au futur se 

rapportent au genre humain et 3 la société capitaliste en génkral. 

Ces attitudes demeurent toutefois ambigiies et sQrement anxiogènes pour 

1 'étudiant. 

Deux (2) autres observations concernant la personnal i té qui peuvent 



sembler cont rad ic to i res  concernent l'indépendance de caractère e t  l e  

Faible niveau d'autonomie. Alors que nos su je ts  manifestent un e s p r i t  

de domination élevé e t  un sentiment d'indépendance de caractère evident, 

i l s  se révèlent dépendants, peu autonomes e t  peu auto-déterminés. I l s  

veulent s ' a f f i r m e r  tou t  en Ctant encore dans un e t a t  de dependance e t  

tlc dcntande de support ; i 1 s ont encore besoin d ' encadrement e t  de 

consei 1s. 

Parmi les dernieres caractér is t iques générales mentionnons que 

l a  p lupar t  de nos su je ts  véhiculent des valeurs humanistes e t  s 'e lo ignent  

des valeurs t rad i t i onne l  les.  I l s  va lo r isent  p lus  les valeurs sp i  r i t u e l -  

les que matér ie l les ;  ê t r e  b ien  dans sa peau, f u i t e  de l a  cornpetition, 

ê t r e  authentique etc.  Cette tendance se manifeste encore p lus  en ce . 

qui concerne les valeurs de t rava i  1 .  Parmi les  valeurs l e s  p lus  fo r tes ,  

on note que l e  t r a v a i l  d o i t  amener une mei l leure  r é a l i s a t i o n  de soi  e t  

d o i t  ê t r e  l e  moins stressant possible; l e  c l ima t  psychologique e t  

physique d o i t  ê t r e  intéressant.  Par contre, l e  s t a t u t  soc ia l  e t  l e  r i s -  

que sont des valeurs plus fa ib les ,  exception f a i t e  peut-êt re pour les  

sujets  de sciences adminis t rat ives.  On constate donc, comme l e  soul igne 

l e  rapport ASOPE, que même s i  l e  t r a v a i l  demeure important pour l e  f u tu r  

de l ' é tud ian t ,  l a  volonté e t  l ' amb i t i on  diminuent avec l 'augmentat ion 

du niveau de s c o l a r i t é .  Ces nouvelles valeurs contestent l es  valeurs 

t rad i t i onne l l es  face au t r a v a i l .  Les étudiants f u i e n t  l a  cornpetition, 

. l e  stress e t  l e  r isque e t  veulent d'abord pouvoir  se r é a l i s e r  dans 

leur  t r a v a i l .  Nous croyons que c e t t e  tendance peut conduire a des modes 

de v ie  assez novateurs pour l ' aven i r ,  de t e l l e  so r te  que les t r a v a i l l e u r s  



de demain seront  appelés a changer souvent d 'emploi ,  s i  c e l u i - c i  

n ' e s t  pas s a t i s f a i s a n t  e t  ce même s ' i l  é t a i t  synonyme de s t a t u t  s o c i a l  

élevé. Les é tud ian ts  sont beaucoup p lus  prtioccupés par  l e u r  s i t u a t i o n  

a f f e c t i v e  e t  i n d i v i d u e l l e  que par l eu r  s i t u a t i o n  soc ia le .  Cet te  ten- 

dance cons t i t ue  une cont re- réact ion au système de product ion e t  de con- 

sommation de type c a p i t a l i s t e  auquel l a  générat ion d'après-guerre f u t  

e t  e s t  encore confrontée. L 'ambi t ion e t  l a  compét i t ion fon t  p lace à l a  

r é a l i s a t i o n  de so i  e t  a l a  recherche d'une v i e  calme, sans t r o p  de 

tensions. Sera i t -ce l e  présage d 'un  é t a t  de neurasthénie s o c i a l i s é  où 

l e  s igne d'un mode de v i e  p lus humain e t  p lus  g r a t i f i a n t  pour l es  

ind iv idus?  C ies t  un choix  que seul un fu turo logue a v e r t i  p o u r r a i t  

poser dans l ' é t a t  ac tue l  des données sur  l a  jeunesse d 'au jourd 'hu i .  

Une cons ta ta t ion  gCnérale demeure t o u t e f o i s  cer ta ine ,  c ' es t  que 

l a  jeunesse é tud ian te  a c t u e l l e  semble beaucoup p lus  cent rée sur  so i  

que centrée sur  1 'env i  ronnement , Leur mode d'express ion  p r i  v i  l é g i é  

demeure l e  s i lence .  Comme l ' é c r i t  avec justesse une é tud ian te  en 

ph i losophie de l ' u n i v e r s i t é  de Montréal, en p a r l a n t  des jeunes: "Le 

s i l ence  cons t i t ue  donc l a  seule forme poss ib le  d 'expression. Et  c ' e s t  

ce que f on t  l es  jeunes e t  de p lus ieurs  manihres." ( ~ e  Devoir ,  7/11/79). 

Ces p r i n c i p a l e s  carac té r i s t iques  générales é tan t  posées, voyons 

maintenant quelques t r a i t s  de personnal i t é  qu i  ressor ten t  lorsqu 'on 

conf ronte nos résu 1 t a t s  aux t r o i s  (3) var iab les  indépendantes. 

A lo rs  que l e  niveau d ' a c t u a l i s a t i o n  de so i  es t  sensiblement l e  

même pour l es  deux (2) sexes, c 'est -3-d i  r e  en-dessous de l a  moyenne 

adu l t e  normale, cer ta ines carac té r i s t iques  de personna l i té  d i f f é r e n c i e n t  



l es  deux (2) sexes. Les f i  l les  semblent p l us  réservées, p l us  seules, 

ntoins expressives, a l o r s  que les  garçons sont p l us  soc iab les,  p l us  

enthousiastes e t  p l us  impu ls i f s .  Les f i l l e s  par  cont re ,  t o u t  en é t a n t  

p lus i n d i v i d u a l i s t e s ,  sont p l us  indépendantes que l e s  garçons; e l l e s  

semblent p l us  responsables e t  sérieuses. De p lus ,  notons que l e s  garçons 

sont p lus  analy t iques e t  i n t e l l e c t u e l s ,  a l o r s  que l e s  f i l l e s  sont  p l us  

sentimentales e t  moins analy t iques,  Ajoutons e n f i n  que l es  garçons 

semblent p l us  v a l o r i s e r  l e  s t a t u t  soc ia l  que l e s  f i l l e s ,  en ce qu i  

concerne l es  va leurs  r e l i é e s  au t r a v a i l ,  Ces quelques ca rac té r i s t i ques  

d i f f é r e n t i e l l e s  semblent sex is tes  a première vue, mais e l l e s  r e f l è t e n t  

b i en  l e  mode d 'éducat ion "sexiste" t r a d i t i o n n e l  que même c e t t e  généra- 

t i o n  da6 tud ian t s  a  subi .  Dans l e  contexte t r a d i t i o n n e l ,  on apprend a l a  

f i l l e  à ê t r e  moins i n t e l l e c t u e l l e  t o u t  en l u i  demandant d ' ê t r e  p l us  v i t e  

soc ia l i sée  e t  responsable. Pendant que l e  garçon va j oue r  dehors, l a  

f i l l e  a ide  sa m&re ou garde l es  enfants  e t c .  De p lus ,  au n iveau des 

va leurs  de t r a v a i l ,  on remarque que l es  garçons v a l o r i s e n t  encore p l us  

l e  s t a t u t  s o c i a l  que l e s  f i l l e s ,  même s i  l e s  deux (2) sexes v a l o r i s e n t  

su r tou t  l a  r é a l i s a t i o n  de so i  e t  l e  c l imat .  Ces cons ta ta t ions  nous amè- 

nent a c r o i r e  que malgré l e u r  d é s i r  d ' un i f o rm isa t i on  des r ô l e s  sexuels, 

les  é tud ian t  (e) s  sont encore profondément imbu (e) s  des schèmes sex i s tes  

t r a d i t i o n n e l s ,  e t  ce de façon inconsciente, puisque, consciemment, i l s  

( e l l e s )  veh icu len t  des va leurs  humanistes e t  non conformistes,  donc 

non-sexistes; c ' e s t  l a  une au t re  c o n t r a d i c t i o n  i n t e r n e  de nos 6tu-  

d i an t  (e)s.  



En ce qui concerne les deux (2) niveaux de sco la r i t é ,  on constate 

peu de d i f fé rence entre les deux (2) sexes, malgré un écar t  d'âge de 

plus d'un an e t  demi. La seule carac tér is t ique d i f f e r e n t i e l l e  majeure 

concerne l e  niveau d 'ac tua l isa t ion  de so i ;  on constate que les su je ts  

de deuxième année ont un p r o f i l  légèrement supérieur a ceux de première 

année; ce qui s i g n i f i e r a i t  q u ' i l s  sont plus actual isés,  spécialement 

en ce qui  concerne leur  niveau d'autonomie, leur  capacité d'accepter e t  

d ' i n tég re r  l eu r  agress iv i té  e t  leur  capacité d 'en t re ten i r  des re la t i ons  

interpersonnel les intimes e t  non super f i c i e l l es .  

Enf in,  concernant les d i f fé ren tes  or ien ta t ions  sco la i res  étudiées, 

ce sont sur tou t  les étudiant(e)s de sciences humaines qui  se d is t inguent  

des autres or ien ta t ions .  Ceux-ci semblent moins réservés, moins t imides, 

moins contrôlés, ont  un soi  idéal plus fa ib le ,  semblent p lus autonomes 

e t  auto-déterminés. Mentionnons e n f i n  que les etudiant  (e)s de sciences 

adminis t rat ives va lo r isent  plus l e  s t a t u t  que ceux (ce1 les) des autres 

groupes. Notons que, quoiqu'el les soient rée l les ,  les d i f férences ob- 

servées en faveur des su je ts  de sciences humaines sont a i n te rp ré te r  

avec réserves, compte tenu de I 'h6t6rogénéi t é  des fréquences d'échant i 1 - 

Ions. Nous croyons cependant que les avantages observés chez les 

etudiant(e)s de sciences humaines, qui peuvent l a i s s e r  c r o i r e  un niveau 

de matur i té  p lus grand, pourraient ê t r e  a t t r ibuab les  aux methodes 

d'apprentissage p lus centrées-sur- l 'étudiant contrairement aux méthodes 

plus t rad i t i onne l l es  observées dans les sciences pures, de l a  sant6 e t  

adminis t rat ives.  



Cette dernière constatation nous amène maintenant a élaborer 

quelque peu sur les incidences pédagogiques de notre recherche et de nos 

analyses précedentes. La première constatation qui se dégage est le man- 

que d'autonomie relatif de nos sujets. Cette faiblesse nous laisse 

suggérer que plus les étudiants avancent dans leur cheminement pédagogi- . . 
que et intellectuel, plus ils devraient avoir la possibilité de suivre 

des cours personnalist5s et où les méthodes permettent 3 l'étudiant de 

mieux prendre ses responsabilités. Si nous nous référons a l'inventaire 

des méthodes pédagogiques réa 1 i se par Mi chel le Tourmi er (1979) , nous 

prétendons que les méthodes pedagogiques telles que le travail en 

équipe, le tutorat, etc. sont plus efficaces que les cours magistraux 

traditionnels pour le développement harmonieux et autonome de l'étudiant. 

I I  est évident que les jeunes qui arrivent du cours secondaire ont encore 

besoin d'encadrement et d'un contrôle plus supervisé, mais nous préten- 

dons que la progression vers la maturi té psycho-sociale va de pai r avec 

la prise en main par I'étudiant de ses responsabilitéset même de I'ac- 

quisition des connaissances. En ce sens, le tutorat, le travail 

d'bquipe et l'enseignement prograrmé constituent des methodes par les- 

quelles I'étudiant plus 3gé peut mieux prendre en main son propre chemi- 

nement. Nous souscrivons, en ce sens, au texte suivant du rapport du 

Conseil superieur de l'éducation: "Nous croyons qu'au niveau post- 

secondaire, le moment est venu de considérer les étudiants comme capa- 

bles de prendre leurs responsabilit6s face 2 leur avenir, ce qui suppose 

que I 'on doit favoriser cette prise de responsabi l i tés et que I 'étudiant 

de son côté, doive assumer ses responsab i l i tés" (p. 13) . Donc, un me i l -  



leur encadrement pour les étudiants de première année et la possibilité 

de prendre ses responsabilités personnelles en deuxième année et sur- 

tout vers la quatrième session. Un handicap majeur a la réalisation de 

cet objectif est que, pour certains cours, les clientèles sont souvent 

hét6rogènesen termesde niveau de scolarité et i l  devient difficile 

d'adopter une pédagogie centree sur l'auto-apprentissage dans une classe 

où se trouvent à la fois des jeunes et des plus vieux. I l  faudrait 

d'abord régler ce problème avant de penser d adapter nos méthodes péda- 

gog i ques . 
Une deuxième incidence pédagogique qui se dégage de nos analyses 

concerne le programme dt6tudes ou le régime pédagogique de I'étudiant. 

Compte tenu de sa faible implication sociale, nous croyons que des 

cours a contenus socio-économiques et politiques seraient souhaitables 

a tous les étudiants, spécialement a ceux qui ne sont pas en sciences 

humaines. La formation collégiale ne doit pas être trop spécialisée et 

doit permettre 3 I'étudiant de s'ouvrir à un éventail le plus large 

possible de disciplines humaines avant d'entrer a l'université, surtout 

pour celui et celle qui se dirige vers les sciences exactes. En ce 

sens, nous sommes donc d'accord avec un des objectifs du Livre Blanc 

qui veut mettre l'accent sur la formation générale plus que sur la 

surspécialisation trop hâtive de I'étudiant. Nous croyons que des 

cours de civilisation québécoise et d'économie permettraient I'étudiant 

de se d6cloisonner de sa discipline principale et de s'ouvrir son 

cnv i ronneiilen L soci O-po l i t i que, ce qui scrnb l e peu le cas prcscti i c-iiictii t . 



CONCLUSION . 



L ' o b j e c t i f  g loba l  de l a  présente recherche v o u l a i t  cerner l e  

niveau de ma tu r i t é  de I ' e t u d i a n t  de niveau c o l l é g i a l .  Dans l es  pages 

pï 'c fdcn~cs,  nous avons tenté d ' é t a b l i r  que s i  l ' é t u d i a n t  possede une 

personna l i té  re la t ivement  b i en  équ i l i b rée ,  un bon contact  avec l a  

r é a l i t é ,  une bonne percep t ion  de so i  e t  un c o n t r ô l e  adéquat de ses im- 

pu ls ions,  i l  demeure encore inmature au p l an  psycho-social ,  puisque 

nous pouvons observer de nombreuses con t rad i c t i ons .  L ' é t u d i a n t  e s t  

encore en phase de s t r u c t u r a t i o n  de son i d e n t i t e  e t  il o s c i l l e  encore 

en t re  un f a i b l e  niveau d'autonomie e t  un v i f  sentiment d'indépendance. 

II se sent re la t ivement  op t im i s te  face ?J son aven i r  personnel, t o u t  en' 

é tan t  anxieux e t  pess imis te  face à l ' a v e n i r  du genre humain e t  de l a  

soc ié té .  I I p r i v i l é g i e  p lus  l a  r é a l i s a t i o n  de so i  que l a  compét i t ion,  

i l  es t  p lus  cen t re  sur  lui-même que sur  l a  soc ié té  en généra l .  Même 

s '  i l demeure con tes ta ta i  r e  e t  an t  i -conformis te ,  comme l a  m a j o r i t é  des 

adolescents e t  même s ' i l  p r i v i l é g i e  les  va leurs  humanistes aux va leurs  

n ia té r ie l les ,  i l  demeure profondément condi t ionné par  l e s  schgmes c u l t u -  

r e l s  c lassiques t e l s  que les rô l es  sexuels e t c .  I l  p r é f è r e  l a  v i e  

t r a n q u i l l e  a l a  cornpetit ion; en ce sens, i l  e s t  l e  p r o d u i t  v i van t  d'une 

sociétC gâtée e t  où I ' E t a t  es t  p rov iden t i e l .  Comme l e  sou l igne  3 j u s t e  

t i t r e  M i r e i l l e  Simard en pa r l an t  des é tud ian ts  d 'au jourd 'hu i :  "D'autant 

p lus que nous sommes les  enfants gatés. Des Cégeps innovateurs,  pedago- 

giqucs e t  in format ises.  Ceux a qu i  on a t o u t  donne, même un pays" 

(0evoi r, 7/11/79). Nous sommes donc devant une génbrat ion qu i  abdique 

faci lenient Face aux problèmes, parce q u ' e l l e  f u i t  l a  corapét i t ion.  Les 

é tud ian ts  sont peu autonomes, mais se sentent en même temps indépendants. 



Si nous ne voulons pas qu'ils institutionnalisent la facilité et la 

neurasthénie, nous devons les aider, par le Cégep, 3 mieux prendre en 

main leurs responsabi 1 i tés, par des méthodes pédagogiques mi eux adaptées 

qui leur permettraient, surtout en deuxième année, de prendre en main 

leur auto-développement affectif comme pédagogique et intellectuel. 

Bref, la formation doit encore être générale et non trop spécialisée 

pour permettre aux étudiants d'ouvrir leurs horizons et de s'impliquer, 

non seulement dans l'organisation de leur propre formation, mais égale- 

ment dans leur environnement socio-politique. Les étudiants de collège 

ne sont pas encore complètement adultes mais se trouvent en periode de 

structuration de leur identité personnelle et sociale. Nous devons les 

aider a mieux se prendre en main par des méthodes pédagogiques plus in- 

dividualisées, pour qu'ils deviennent plus autonomes, car c'est peut-être 

13 la caractéristique la plus importante d'un adulte: être autonome, 

c'es t-3-d i re, i nte;dépendant face iî son envi ronnemen t immédiat . I I 

faut que le Cégep aide l'étudiant 3 passer du silence 3 la parole, si, 

comme le souligne Mlle Simard, la contestation étudiante se resume 3 

l'attente et au silence. 

Nos résultats nous indiquent donc qu'il est quelque peu abusif de 

considérer que les étudiants de cégep sont des adultes. Ce sont encore de 

jeunes adultes en devenir et effectivement placés en situation d'adulte. 

Même s'ils sont encore immatures, le Collège doit pouvoir les aider 3 

atteindre l'état d'adulte et les enseignants doivent les considCrer, 

dans leurs relations affectives et pédagogiques comme des adultes. 



En terminant, nous aimerions poser quelques remarques concernant 

les suites possibles d'une telle recherche. Malgré les contraintes phy- 

siqucs rcncontr6cs, nous croyons avoir tout de même réussi 3 cerner un 

peu niicux le portrait psychologique de I1étudiant(e) de niveau col légial, 

compte tenu de l'absence d'études sur ce sujet. Toutefois, une recherche 

ultérieure devrait pouvoir établir une comparaison avec les étudiant(e)s 

du secteur professionnel. Mais pour ce faire et pour éviter les probls- 

mes de participation que nous avons rencontr&,il faudrait que le budget, 

s'il ne peut permettre un aide technique, soit relativement plus subs- 

tantiel dans le but de motiver les étudiants a y participer de façon 

sérieuse. Nous avons reinarqué que les étudiants sont tellement occupés, 

surtout avec les évènements que nous avons connus, que ceux-ci sont très 

peu rnotivbs ou disponibles pour participer 3 une recherche qui demande 

1 rop de leur tenips , i . e . envi ron deux (2) heures. S ' i l est un ense i gne- 

iiicnt que la présente experience nous fournit, c'est que dans l'avenir, 

i l  serait illusoire d'entreprendre une telle étude sans obtenir un 

budget qui permette de récompenser les participants, Sinon, les résul- 

tats seront fragmentaires et incomplets. A moins, bien sBr, que 

I'expt5rinientation puisse se faire pendant les heures de cours, ce qui ne 

nous semble pas souhaitable. 
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PROFILE SHEET FOR THE PERSONAL ORIENTATION INVENTORY ANNEXE 1 B 

NAME DATE TESTED 

AG€ - - E X  l VI - Tc (llrn*) RatIo: 
J o l f - A ~ ~ u o l i i l n g  Avomgo: VI: Tc a 1 :O 

OCCUPATION 
Yovr Ratio: Il: 1, 8 1: 

Figun 2. Profila Sheet for the Personal Orientation Inventory. 
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PROFILE SHEET FOR THE PERSONAL ORlENTATlON lNVENTORV ANNEXE 2 B 

AGE -EX 1 Tl Tc (tirno] RotIo: 
k l f .Ac~ualL i lng A v t r q r :  Tl: Tc t 1 :8 

OCCUPATlON Your RoiIo: Tl:lc s 1: 2 1 3 1 4 1  61  01 7 ] 8 1 ! 1 1 1 0 ]  

Il O - l (Suppo11) Rotlo: 
Soll.Actuollalng Avrmgo:  0:1= 1: J 
Your Rolio: O: I 1 : 
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Figura 2. Profile Sheet for the Psnonal Orientation Inventory. 
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PROFILE SHEET FOR THE PERSONAL ORIENTATION INVENTORY ANNEXE 3 

N A M E  DATE TESTE0 

*GE -EX 1 Tl - lc (tlmm) Rotlo: 
Self-Artuoli#lng Avrrog.; 1,: lC n 1 :8 

OCCUPATîON Your Rollo: 1,: Tc = 1 : 

- II O I (Juppoii) Ro~lo:  
Self-Actuoll i ing Average: O:(= 8 :a 2 l  s i d l  ,;l, lH~!,jd 
Yeut n0140: 0: 1 = 1 : 

. . - i 1 .  . . 
J I L  ____-_ 

G A ~ L O  1VC -. - 
FILLE%: -------- 

Figura 2. Profile Sheet for the Penonal Orientation Inventory. 
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PROFILE SHEm FOR THE PERSONAL ORIENTATION INVENTORV ANNEXE 4 B 

ACE -EX l Tl Tc ( l lmo)  Rotlo: 
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Figun 2. Profile Sheer for rhe Penonol Orlentaiion Invenlory. 
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1 1 4  PROFILE SHEET FOR THE PERSONAL ORIENTATION INVENTORY ANNEXE 5 

NAME DATE TESTE0 
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