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1. Introduction 

 

 « En dehors des dispositions qui favorisent le succès dans tel ou tel domaine, c’est la niaque qui 

compte le plus. […] Le potentiel est une chose. Ce qu’on en fait en est une autre. » Ainsi s’exprime la 

psychologue américaine Angela Duckworth (2016) à propos de l’importance de la détermination dans 

la construction de la réussite, qu’elle soit professionnelle, personnelle ou sportive. Selon l’autrice, c’est 

le développement de la détermination ou de ce que nous appelons plus familièrement la « niaque » qui 

permettrait de construire les succès.  

En effet, nous pouvons constater que dans la sphère sportive, de nombreux athlètes talentueux 

n’atteignent finalement pas le niveau qu’on leur prédestinait. Ainsi, nous pouvons nous questionner sur 

les différents leviers qui permettent à un sportif de tirer le maximum de son potentiel. De fait, nous allons 

voir que la détermination est un élément tout aussi important que le talent pour être performant. C’est 

d’ailleurs ce que mettent en exergue Durand-Bush et al. (2022) au sein de leur modèle du Gold Medal 

Profile for Sport Psychology (GMP-SP). Au sein de ce modèle, les auteurs mettent en évidence 11 

habiletés mentales regroupées en trois grandes catégories (compétences fondamentales, compétences 

d’auto-régulation et compétences interpersonnelles) qui seraient indispensables pour performer.  

 

 
 

Figure 1 : Schéma du profil de la médaille d'or en psychologie du sport (GMP-SP) de Durand-Bush et 

al. (2022) 
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Parmi les habiletés mentales fondamentales, nous retrouvons la motivation, la confiance en soi, mais 

également la résilience. Cette dernière, a été introduite en psychologie par Cyrulnik et al. (2001) qui 

définissent la résilience comme étant la « capacité d’un individu ou d’un groupe à se développer, à 

continuer à se projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, 

de traumatismes sévères. » En clair, la résilience est la force intérieure d’un individu pour affronter et 

vaincre l’adversité. Cependant, nous ne pouvons parler de résilience que s’il y a eu chez l’individu un 

traumatisme. C’est pourquoi, en préparation mentale, nous préférerons parler de détermination. Le 

concept de détermination, est une notion polysémique qui s’entremêle régulièrement avec des notions 

analogues telles que l’engagement, la persévérance ou la pugnacité qu’il convient de distinguer.  

 

D’après les travaux de Duckworth et al. (2009, 2016), la détermination ou le grit serait un trait de 

personnalité qui décrit la capacité d’un individu à faire face à un défi, à persévérer pour atteindre un 

objectif à long terme. Ainsi, selon les auteurs, cela implique de maintenir l’intérêt et les efforts tout en 

travaillant avec acharnement vers des objectifs et des défis malgré l’adversité, l’échec et la possible 

lenteur de la progression. 

  

Dans le cadre de mon stage, après avoir échangé avec l’entraîneur en début de saison et après avoir 

observé l’équipe de volleyeuses en situation d’entraînement et de match, nous avons pu constater un 

manque de détermination en compétition. En tant que préparateurs mentaux, nous pouvons d’ores et 

déjà nous demander quels peuvent être les outils pouvant permettre le développement de la 

détermination chez les sportifs ? En ce sens, nous présenterons au sein de ce mémoire une intervention 

portant sur le développement de la détermination compétitive chez des volleyeuses seniors évoluant au 

niveau Régional 1.  
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2. Revue de littérature  

 

 Après avoir donné une première définition du concept de détermination, nous allons pouvoir 

étudier la littérature et faire l’état des connaissances scientifiques actuelles. Il convient dans cette revue 

de littérature de faire la distinction entre la détermination et des notions sous-jacentes. Nous aborderons 

également dans cette revue de littérature les différents outils qui permettent d’évaluer la détermination 

des sportifs, mais aussi l’impact de cette dernière sur la performance sportive. Nous présenterons enfin 

les éléments pouvant influencer la détermination des sportifs.  

 

2.1 : Distinguo entre la détermination et certains concepts sous-jacents 

 

 Comme évoquée lors de l’introduction, la détermination est très souvent confondue avec des 

notions sous-jacentes ou complémentaires. C’est pourquoi, il convient dans un premier temps de clarifier 

et de différencier certains concepts.  

D’après les travaux de Duckworth et Seligman (2005, 2006), la détermination résulte de la combinaison 

de deux concepts. D’un côté, nous retrouvons la persévérance et de l’autre côté nous retrouvons la 

passion. Concernant la persévérance, selon Locke et al. (1981), elle est la conséquence indirecte d’une 

fixation de buts efficace. En effet, Duckworth et al. (2009) définissent la persévérance comme étant la 

capacité d’un individu à atteindre ses objectifs à long terme notamment dans des circonstances 

défavorables. De fait, pour un sportif la persévérance constitue l’effort qu’il va produire sur une longue 

période afin d’atteindre son objectif de résultat et ce, malgré si certains objectifs intermédiaires ne sont 

pas atteints.  

 

La deuxième composante de la détermination est la passion. Selon Vallerand et al. (2003), la passion est 

« une solide inclination vers une activité que la personne aime, qu’elle juge importante et à laquelle elle 

consacre du temps et de l’énergie ». La passion comprend deux sous-échelles et peut se mesurer dans le 

domaine sportif par le biais de l’échelle des passions (Vallerand et al. 2003). Les deux aspects de la 

passion dans le sport sont la passion obsessionnelle et la passion harmonieuse. D’après les auteurs, la 

passion obsessionnelle est une force intérieure qui contrôle la personne et incite celle-ci à pratiquer une 

activité qu’elle apprécie. Ainsi, l’individu se sent obligé de pratiquer l’activité, même si cela occasionne 

des conflits avec d’autres pans de sa vie. À l’inverse, les auteurs associent la passion harmonieuse à une 

certaine autonomie. L’individu choisit de s’adonner à une activité qu’il aime et se sent en harmonie avec 

les autres domaines de sa vie. Selon Vallerand et al. (2006), l’importance accordée au sport et une 

personnalité autonome génèrent la passion harmonieuse, tandis que c’est la passion obsessionnelle qui 



 
 

4 

prévaut quand l’individu se sent contrôlé et en manque d’autonomie. En outre, la passion harmonieuse 

débouche sur une augmentation du bien-être subjectif, alors que la passion obsessionnelle se traduit par 

une baisse de ce bien-être. Il est clairement établi que la passion harmonieuse est à privilégier par rapport 

à la passion obsessionnelle.  

 

Enfin, nous pouvons distinguer la détermination du concept d’engagement qui constituera finalement 

notre champ d’intervention au sein de ce mémoire. En effet, contrairement à la détermination qui est une 

notion prédictive évaluée sur le long terme, l’engagement représente l’intensité du travail au quotidien 

que le sportif est capable de mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. D’après la psychologue Huguet 

(2014), l’engagement fait référence au « sens des sacrifices » du sportif, notamment lors des « moments 

où l’entraînement et les compétitions sont plus difficiles à supporter ». Ainsi, l’engagement semble 

représenter les efforts quotidiens des athlètes afin de se surpasser. L’engagement rejoint ainsi les notions 

de dépassement de soi et du goût de l’effort qui se caractérisent par la capacité à repousser constamment 

ses limites.  

 

2.2 : L’évaluation de la détermination et de l’engagement  

 

 La toute première mesure de la détermination dans un contexte sportif afin de prédire la 

performance des athlètes remonte au POMS de McNair et al. (1971). En effet, les travaux de Morgan 

(1979) s’appuyant sur le POMS, ont été les premiers dans le domaine du sport. D’après l’auteur, les 

athlètes ayant un score de vigueur ou d’activité supérieur aux résultats obtenus par un échantillon de 

sujets standards réalisent de meilleures performances que les sportifs ayant un score de vigueur inférieur. 

Le profil des sportifs qui performent est alors qualifié par l’auteur de profil en « iceberg ».  

 

 

Figure 2 : Le profil en iceberg de Morgan (1979) 
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Par ailleurs, si ce modèle est encore soutenu dans la littérature, certains auteurs à l’instar de Rowley et 

al. (1995) critiquent ce dernier. En effet, au sein de leur méta-analyse Rowley et al. (1995), indiquent 

qu’il existe bien une corrélation entre la vigueur et la performance sportive et donc entre les athlètes 

performants et non performants, mais que cela ne représente qu’un très faible pourcentage. De plus, 

Terry (1995) a démontré que le POMS n’est pas un test pertinent pour pouvoir identifier les « sportifs 

champions » comme l’avait suggéré Morgan. Ainsi, par le biais du profil en « iceberg », il paraît 

impossible de prédire avec précision la performance sportive et par conséquence l’atteinte des objectifs 

en se basant uniquement sur une mesure de personnalité.  

 

Néanmoins, la littérature anglo-saxonne met en avant d’autres façons d’évaluer la détermination ou ce 

qu’elle nomme le grit. En effet, les recherches de Duckworth et al. (2007, 2009) ont conduit à une mesure 

fiable et valide de la détermination. Les auteurs ont développé une échelle de la détermination qui permet 

en plus d’obtenir un score global, d’évaluer deux sous-échelles qui peuvent être mesurées séparément. 

D’une part, l’échelle évalue la persévérance du sujet (persistance de l’effort) et d’autre part, elle permet 

d’évaluer la passion du sujet (stabilité de la détermination). Comme l’explique les auteurs, la 

détermination n’est pas un processus figé, l’échelle permet d’évaluer la détermination à un moment 

donné, les résultats sont susceptibles de varier avec le temps.  

 

Un autre questionnaire apparaît comme étant intéressant pour évaluer la détermination des individus, il 

s’agit du modèle Process Communication (Process Com) de Taibi Kahler. En effet, en 1978 la NASA a 

utilisé le Process Com dans la sélection et la formation des astronautes. L’objectif de la NASA était 

d’établir un profil de personnalité des astronautes afin d’éviter les conflits au sein des navettes spatiales. 

Ce questionnaire composé de 23 items, permet de définir le type de personnalité prédominant de 

l’individu parmi 6 types : empathique, travaillomane, persévérant, rêveur, promoteur et rebelle. Chaque 

type de personnalité aura un style de management, et une communication préférentielle mais également 

des comportements bien spécifiques. Ces différentes informations pourront être très utiles pour le staff 

technique d’une équipe afin d’adapter son management.  

 

Enfin, nous pouvons évoquer le NEO-PI-3 (version française du NEO-PI-R) un questionnaire de 

personnalité très utilisé en psychologie. Cette adaptation française élaborée par Rolland (2016)  s’appuie 

sur les travaux de Costa et al. (1998 ; 2003) et a fait l’objet d’un ensemble d’études de validation sur des 

échantillons et des contextes variés. Il a pour objectif de définir la personnalité de l’individu en 

s’appuyant sur le modèle du Big Five élaboré par Fiske (1949) puis démocratisé par Goldberg (1981). 
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Le NEO-PI-3 évalue les cinq grands traits de personnalité du Big Five : le névrosisme, l’extraversion, 

l’ouverture, l’agréabilité, et la conscience ainsi que les six facettes de chaque trait (fig. 3). Pour notre 

étude, il semblerait que ce soit le domaine de la conscience qui puisse être le reflet de la détermination 

et donc qui puisse nous intéresser.   

 

 

 

Figure 3 : Le modèle du Big Five de Goldberg (1981) 

 

Concernant l’engagement des sportifs, il peut être évalué par le biais du questionnaire l’OMSAT-4 mis 

en évidence par Durand-Bush et al. (2001). En effet, ce questionnaire évalue trois catégories d’habiletés 

mentales : les habiletés de base (l’établissement de buts, la confiance en soi et l’engagement), les 

habiletés psychosomatiques (la gestion du stress, le contrôle de la peur, la relaxation et l’activation), 

ainsi que les habiletés cognitives (la concentration, le contrôle des distractions, l’imagerie, la pratique 

mentale et la préparation à la compétition). Ces 12 habiletés mentales sont évaluées grâce à des 

affirmations (4 affirmations par sous-échelle) sous la forme d’une échelle de Likert en 7 points (allant 

de pas du tout d’accord à tout à fait d’accord). D’après les tests de validité menés par Bota (1993), nous 
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pouvons constater que les habiletés de base évaluées par l’OMSAT sont les qualités les plus importantes 

pour distinguer les athlètes de haut niveau des autres.  

 

Dans le même sens, nous pouvons évoquer un dernier questionnaire pouvant mesurer l’engagement, le 

dépassement de soi et le goût de l’effort des sportifs. Il s’agit du questionnaire de profil psychologique 

du sportif (QPPS) élaboré par Mette (2017). A l’instar de l’OMSAT-4, les 150 questions du QPPS 

permettent de réaliser une cartographie générale du niveau de toutes les habiletés mentales du sportif 

grâce à une échelle de Likert. Par ailleurs, étant donné que ce questionnaire est très récent, il n’y a pas 

eu d’études illustrant sa validité scientifique.  

 

 

 

2.3 : L’impact de la détermination et de l’engagement sur la performance sportive  

 

 Bien que Duckworth discute de l’importance de la détermination dans la réussite sportive, seules 

quelques études ont commencé à explorer ce sujet. Par exemple, nous retrouvons dans la littérature une 

étude de Kelly et al. (2014) menée au sein de l’académie militaire américaine de West Point. En effet, 

lors de cette étude, les chercheurs avaient pour sujets les 1500 cadets de l’académie et leur objectif était 

de prédire leurs performances physiques et sportives lors des quatre années au sein de l’académie. Ainsi, 

la détermination a été utilisée dans cette étude comme élément prédicteur de la performance. D’après 

les résultats de l’étude, la détermination apparaît comme étant un indicateur très intéressant pour prédire 

la performance et la réussite des militaires lors des quatre années de formation. 

 

Dans la sphère sportive, une autre étude de Larkin et al. (2016) a essayé de mettre en évidence l’impact 

de la détermination sur l’engagement dans un contexte de sport de haut niveau. En effet, les auteurs ont 

tenté de comparer des footballeurs élite ayant une détermination élevée et des footballeurs ayant une 

faible détermination. Les auteurs ont évalué la détermination grâce à la Short Grit Scale (GRIT-S) 

développée par Duckworth et al. (2009)  et mettent en évidence que les joueurs ayant un haut niveau de 

détermination participaient à beaucoup plus d’entraînements, de compétitions et d’autres activités en 

dehors du football. De plus, ces sportifs ont obtenu de meilleurs résultats lors des tests d’aptitudes 

cognitives et perceptives. Cette étude est la première à mettre en avant une corrélation potentielle entre 

la détermination et l’engagement dans le sport. Ainsi, si des études supplémentaires sont nécessaires, les 

premières preuves soulignent l’importance de la détermination dans la prédiction des performances et 

de la motivation intrinsèque des athlètes. 
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2.4 : La motivation intrinsèque source de détermination et d’engagement 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, la détermination d’un individu résulte indirectement 

d’une bonne fixation de buts et par conséquent d’une motivation intrinsèque élevée. Selon la théorie du 

continuum d’autodétermination développée par Deci et Ryan (1985, 1991) puis par Vallerand et Thill 

(1993), la motivation intrinsèque est composée de la motivation intrinsèque à l’accomplissement 

(sentiment d’avoir progressé et de s’épanouir), de la motivation intrinsèque à la connaissance 

(emmagasiner des apprentissages théoriques et/ou pratiques) et de la motivation intrinsèque à la 

stimulation (ressentir des sensations agréables). C’est cette motivation intrinsèque qui permettra au 

sportif de s’investir sur du long terme et avec plaisir dans son activité.  

 

 

Figure 4 : Le continuum d'autodétermination sur la base des travaux de Deci et Ryan (1985), 

Vallerand et Thill (1993). 

 

Ainsi, nous retrouvons dans la motivation intrinsèque les deux composantes essentielles de la 

détermination : la persévérance et la passion. L’étude sur des nageurs menée par Pelletier et al. (1998) 

puis reprise par Vallerand et al. (1999) confirme ce constat. En effet, les chercheurs expliquent que les 

nageurs ayant un niveau d’autodétermination le plus élevé ont une persévérance plus importante que les 

nageurs ayant un niveau de motivation extrinsèque ou d’amotivation élevé. De plus, chez les sportifs 

persévérants, nous pouvons constater une amélioration des performances sportives. Toutefois, les 

auteurs nous expliquent que la motivation intrinsèque des athlètes est grandement influencée par le 

comportement de l’entraîneur (autocratique ou démocratique) qui a des répercussions inévitables sur 

leur persévérance.  

Nous pouvons également mettre en avant le fait que la motivation intrinsèque et l’engagement sont des 

concepts interreliés. Comme l’explique Gillet et al. (2016), la nature de l’engagement d’un sportif dans 

son activité permet de distinguer la motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque. Chez un sportif, 

la motivation intrinsèque symbolise un engagement par intérêt et plaisir. Au contraire, si la motivation 
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intrinsèque du sportif diminue et que la motivation extrinsèque progresse, alors c’est un engagement par 

obligation qui va faire son apparition. La mesure des différentes motivations en préparation mentale 

s’appuie notamment sur l’échelle de motivation dans le sport (EMS-28) développée par Brière et al. 

(1995). Ce questionnaire composé de 28 items permet de déterminer l’orientation de la motivation du 

sportif (extrinsèque, intrinsèque) et de quantifier l’intensité et la persistance dans le temps de ces 

dernières (degré motivationnel).  

 

Nous avons vu précédemment que la détermination et l’engagement sont des concepts qui sont 

susceptibles d’évoluer chez les individus. Dès lors, nous pouvons nous demander quels sont les leviers 

sur lesquels nous pouvons agir pour améliorer l’engagement et le dépassement de soi des sportifs. En 

préparation mentale, nous avons pour habitude d’utiliser la fixation d’objectifs pour agir sur ces habiletés 

mentales. Dans cette revue de littérature, nous allons nous attarder sur les effets de la musique et de la 

vidéo sur la performance sportive qui sont des leviers beaucoup moins utilisés dans le milieu de la 

préparation mentale. 

 

 

 

2.5 : La musique et ses effets sur la performance sportive 

  

 De nombreux sportifs de haut niveau utilisent la musique pour se motiver ou se relaxer avant une 

compétition. Plusieurs études scientifiques indiquent que la musique peut avoir un effet bénéfique sur le 

niveau d’activation des sportifs. D’après Bishop et al. (2007), la musique peut avoir un effet dynamisant 

chez les athlètes et pourrait ainsi leur permettre d’augmenter leur niveau d’éveil physiologique et 

psychologique. De plus, d’après une autre étude de Bishop et al. (2009) réalisée sur 54 joueurs de tennis 

en compétition, la musique a un impact sur la prise de décision ainsi que sur les états émotionnels des 

tennismans. En effet, l’étude a montré que les musiques avec un rythme rapide (tempo élevé) ont 

engendré un accroissement des états émotionnels agréables ressentis par les joueurs et cela a également 

permis de réduire leur temps de réaction pour prendre une décision. Ces résultats suggèrent que la 

musique peut jouer le rôle d’un stimulus psychologique externe afin d’agir sur le niveau d’activation des 

athlètes et ainsi sur leurs performances sportives.   

 

Dans cette perspective, la méta-analyse de Terry et al. (2020) confirme les recherches présentées plus 

haut. En effet, cette enquête méta-analytique, rassemblant 139 études, suggère que l’écoute de musique 

pendant une activité physique permet des avantages non-négligeables chez les sportifs. D’une part, la 
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musique permet d’accroître le plaisir des sportifs lors de la pratique en renforçant les états émotionnels 

agréables et d’autre part la musique contribue à diminuer les sensations de fatigue et ainsi l’effort perçu. 

Ce constat est renforcé par l’étude de Szabo et al. (1999) qui révèle les effets positifs d’une musique 

rapide sur l’activité sportive. En effet, d’après cette étude lors d’un effort intensif, le pratiquant va être 

capable de fournir un effort plus important s’il écoute de la musique rapide. L’expérience a été menée 

sur 24 sujets, soumis à un test d’effort sur bicyclette ergonomique dans des séances comportant de la 

musique lente, de la musique rapide, un changement de musique lente à rapide et un changement de 

rapide à lente. Dans les deux dernières conditions, le rythme musical est changé lorsque les participants 

atteignent 70% de leur fréquence cardiaque de réserve. Les candidats doivent fournir un travail de plus 

en plus conséquent jusqu'à épuisement. Les résultats montrent une capacité nettement plus élevée en 

termes de charge de travail dans la condition où la musique passe de lente à rapide. Le sportif est alors 

capable de fournir une charge de travail plus conséquente pour une même fréquence cardiaque. De fait, 

les chercheurs font le constat que la musique rapide détourne l’attention de la fatigue engendrée par 

l’exercice.  

 

Dans les nouvelles thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles (TCCE) de nombreux outils 

à l’instar de la programmation neuro-linguistique (PNL) utilisent ce même principe. La manière dont 

nous pensons a des répercussions sur ce que nous ressentons et induit certains comportements. Nos 

pensées proviennent de l’ensemble de nos modalités sensorielles et c’est en cela que les images et les 

vidéos pourraient influencer nos comportements.  

 

 

2.6 : Le support vidéo et ses effets sur la performance sportive 

 

 Si de nombreuses études ont tenté de mettre en évidence l’impact bénéfique de la musique sur la 

performance sportive, au sein de la littérature scientifique, nous retrouvons que très peu d’auteurs qui se 

sont intéressés aux effets de la vidéo sur la performance. Néanmoins, nous pouvons mettre en exergue 

certaines études qui ont analysé les effets de la combinaison des supports musicaux et vidéos. Par 

exemple, l’étude de Barwood et al. (2009) a montré qu’une intervention combinant des supports 

musicaux et vidéos peut avoir des effets bénéfiques sur la performance. En effet, cette étude a été réalisée 

sur un échantillon de sportifs amateurs pratiquant de la course à pied en laboratoire dans des conditions 

climatiques chaudes. Les sujets devaient réaliser un effort maximal sur tapis roulant pendant 30 minutes. 

A la fin de l’épreuve, les chercheurs ont évalué la perception de l’effort des sujets grâce à l’échelle 

Rating of Perceived Exertion (RPE) de Borg (1982). Ainsi, les chercheurs ont ressorti de cette étude que 
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les supports musicaux et visuels peuvent être utilisés afin de tolérer une charge de travail plus 

conséquente. Comme l’explique l’auteur, à l’instar de la musique, le visionnage d’une vidéo 

motivationnelle peut permettre aux sportifs de déplacer leur attention. Ainsi, pendant l’effort, les athlètes 

ne sont plus focalisés sur des stimuli physiologiques internes (douleurs, fatigue etc.) mais plus sur des 

stimuli externes. Ce phénomène permet aux sportifs d’accorder une moindre importance à la fatigue et 

de mieux la percevoir.  

 

L’étude de Jones et al. (2014) a analysé les effets de la combinaison entre la musique et la vidéo, mais 

aussi les effets de la musique et de la vidéo de manière séparée sur la performance en cyclisme et à des 

intensités d’exercices différentes. Les résultats révèlent que par rapport à la condition contrôle, c’est 

avec la musique seule et avec la combinaison entre la musique et la vidéo que les 34 participants ont 

obtenu les scores les plus élevés concernant le plaisir de la pratique et la valence émotionnelle. Quelle 

que soit l’intensité de l’exercice, les résultats montrent que les manipulations attentionnelles peuvent 

avoir une influence importante pendant et après l’exercice.  
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3. Problématique, objectifs et hypothèses  

 

3.1 : Problématique de l’étude 

  

 Après avoir soulevé certaines questions en introduction et au vu des connaissances scientifiques 

actuelles sur le sujet, nous pouvons nous demander dans quelle mesure la musique et la vidéo peuvent 

être des outils efficaces pour développer et améliorer l’engagement de volleyeuses seniors en 

compétition ? De plus, nous pouvons nous demander s’il existe un lien entre la détermination à long 

terme des athlètes et leur engagement en compétition ? 

  

 

3.2 : Objectifs de l’étude 

  

 En s’appuyant sur notre problématique de recherche, l’objectif de cette étude est de savoir s’il 

est possible d’optimiser l’engagement en compétition de joueuses de volley-ball par l’intermédiaire 

d’outils audiovisuels personnalisés. Si la détermination est une notion très pertinente pour prédire les 

performances sportives d’athlètes, ce concept ne peut se mesurer que sur du très long terme (plusieurs 

années). Dès lors, au vu du temps que nous avons pour la mise en place de cette étude, nous avons décidé 

d’intervenir sur la notion d’engagement compétitif qui, contrairement à la détermination, peut être 

évaluée à court terme. Malgré cela, dans un objectif de professionnalisation, nous essaierons d’observer 

à la suite de notre enquête s’il existe un lien entre la détermination et l’engagement chez les sportives, 

mais également s’il existe un questionnaire plus fiable que les autres pour estimer leur niveau de 

détermination. En effet, si nous nous intéressons à cet aspect de la détermination, c’est parce que les 

structures d’un niveau élite accueillant de jeunes sportifs (pôles espoirs, centre de formation, clubs) 

cherchent de plus en plus à savoir si ces derniers ont les ressources pour devenir des sportifs de haut 

niveau.  

 

  

3.3 : Hypothèses de recherche 

 

 Nous avons pu voir dans la revue de littérature qu’il existe des facteurs personnels influençant 

l’engagement des joueuses dans leur activité (la détermination, l’auto-détermination). Cependant, au 

sein de ce mémoire nous avons essayé d’agir sur des leviers peu utilisés par les membres des staffs 
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techniques. C’est pourquoi, afin de répondre à nos interrogations et vérifier la validité interne de notre 

méthode de recherche, nous pouvons mettre en avant les hypothèses suivantes :  

 

- H1 - La musique est un outil pouvant optimiser l’engagement des volleyeuses en situation de 

compétition.  

 

- H2 - La vidéo est un support permettant l’amélioration de l’engagement des volleyeuses en 

situation de compétition.  

 

- H3 - Il existe un lien entre le concept de détermination à long terme et l’engagement compétitif 

à court terme de volleyeuses.  

 

- H4 - Il existe un questionnaire ayant une validité plus importante qu’un autre pour évaluer la 

détermination des sportives.  

 

 

4. Le stage  

 

4.1 : La structure d’accueil 

  

 Dans le cadre de mon Master 2 EOPS, j’ai effectué un stage de 343h (minimum) en préparation 

mentale au sein du club de volley-ball le Sport Joie Lille (SJL). Cette association sportive a été créée en 

1962 par Claude Spruyt figure emblématique du club et du quartier Vauban Esquermes. Cette saison le 

club compte près de 200 licenciés évoluant dans les catégories allant de l’école de volley aux équipes 

seniors masculines et féminines. Alors que le club prône un esprit de convivialité et de partage, il m’a 

semblé très intéressant de postuler à leur offre de stage en préparation mentale. De plus, après avoir 

réalisé mon stage de Master 1 dans le hockey sur glace, exercer dans un sport dont je ne suis pas expert 

a été une nouvelle expérience très enrichissante. Lors de ce stage, j’étais en charge de la préparation 

mentale de l’équipe senior féminine. Ainsi, j’ai pu dans un premier temps effectuer de la préparation 

mentale collective, puis tout au long de la saison de l’éducation à la préparation mentale mais également 

des suivis individuels de joueuses.  
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4.2 : La population étudiée 

 

 L’étude que nous avons mise en place a été réalisée sur 13 volleyeuses amatrices âgées entre 18 

et 41 ans, évoluant au sein du Sport Joie Lille (SJL). Ces joueuses sont issues d’un même collectif 

d’entraînement et pour certaines depuis plusieurs saisons. Cet échantillon est composé de sportives 

engagées dans leur activité, puisqu’elles participent à deux entraînements par semaine (1h45) qui sont 

chacun précédés par des séances de préparation physique ou de préparation mentale. De plus, les 

joueuses participent tous les week-ends aux matchs de championnat au niveau Régional 1 en ayant cette 

saison pour objectif commun la promotion en Pré-nationale.  

 

Tableau n°1 : Caractéristiques de l’échantillon 

N° sujet Age (années) Taille (cm) Année de pratique 

Sujet n°1 36 167 12 

Sujet n°2 22 178 6 

Sujet n°3 20 174 2 

Sujet n°4 24 175 18 

Sujet n°5 37 180 10 

Sujet n°6 31 161 12 

Sujet n°7 19 180 5 

Sujet n°8 20 158 2 

Sujet n°9 30 175 10 

Sujet n°10 41 172 25 

Sujet n°11 33 173 19 

Sujet n°12 22 178 2 

Sujet n°13 30 176 15 

Moyenne 28,1 173,1 10,5 

Écart-type 7,4 6,9 6,9 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon expérimental 
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4.3 : Matériels et méthodes 

 

  Afin de répondre à nos différentes hypothèses et donc évaluer si le niveau de détermination est 

lié au niveau d’engagement et s’il est possible d’agir sur le niveau d’engagement en compétition des 

athlètes grâce à des supports musicaux et visuels, nous avons pu mettre en place un protocole en deux 

étapes.  

 

Tout d’abord, pour mener à bien notre enquête sur la détermination et notre protocole, nous avons 

constitué notre échantillon expérimental en contactant l’ensemble des joueuses de l’équipe. Après avoir 

obtenu l’accord de chacune pour participer à l’étude, nous avons pu entamer notre enquête sur la 

détermination. Ainsi, nous avons fait passer à l’ensemble des joueuses de l’échantillon quatre 

questionnaires : la Short Grit Scale (GRIT-S) [Annexe 3 et 4], le Process Com [Annexe 5], l’EMS-28 

[Annexe 6] ainsi que le NEO-PI-3 [Annexe 7]. Selon Duckworth et al. (2009), le GRIT-S est une version 

raccourcie de l’échelle de détermination de Duckworth et al. (2007). Au sein de leur étude, les auteurs 

indiquent que le GRIT-S présente plusieurs avantages par rapport à la version d’origine. D’un côté, la 

passation du questionnaire est plus rapide et d’un autre côté les auteurs montrent que le questionnaire 

dispose de propriétés psychométriques supérieures. De fait, la validité prédictive du GRIT-S est tout 

aussi intéressante que l’échelle de la détermination à 12 items. Ainsi, les auteurs recommandent le GRIT-

S afin d’évaluer chez les sportifs les deux composantes de la détermination que nous avons évoquées 

dans la revue de littérature : la passion et la persévérance.  

 

Par la suite, nous avons pu entamer notre intervention sur l’engagement en situation de compétition. En 

ce sens, nous avons dans un premier temps réalisé des entretiens individuels (en visioconférence) avec 

chaque joueuse de l’échantillon afin de déterminer le type de support musical pouvant avoir une 

influence sur leur engagement compétitif. En clair, nous avons échangé avec les joueuses sur leurs 

préférences musicales afin de déterminer le genre musical, le tempo voire les paroles pouvant influencer 

leur engagement compétitif. Nous avons ressorti de ces entretiens une chanson par joueuse qui sera 

écoutée avant les matchs.  

Concernant le support visuel, il a également été abordé lors des entretiens individuels avec les sportives. 

En effet, en échangeant et en nous appuyant parfois sur des vidéos déjà existantes (exploits sportifs, 

scènes cinématographiques, etc.), nous avons construit avec chaque joueuse une vidéo personnalisée. 

Tout comme le support musical, la vidéo sera visionnée avant les matchs et ne doit donc pas être trop 

longue. De ces entretiens individuels, et en posant différentes questions concrètes [Annexe 8] , nous 

avons également pu ressortir le canal sensoriel préférentiel de chaque joueuse (auditif ou visuel).  
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Après avoir élaboré les différents supports avec chaque athlète, nous avons pu entamer notre protocole 

expérimental en nous appuyant sur le calendrier de l’équipe. Chaque participante a été évaluée sur 6 

matchs différents de championnat afin d’évaluer chaque condition expérimentale deux fois et éviter 

certains biais expérimentaux (résultat et scénario du match). Avant chaque match, les joueuses ont été 

soumises à l’une des trois modalités expérimentales comprenant soit une condition contrôle (CC : 

aucune écoute et aucun visionnage), soit l’écoute d’un support musical personnalisé (CM : condition 

musique), soit le visionnage d’un support visuel personnalisé (CV : condition vidéo). Pour limiter les 

biais expérimentaux, mais également pour vérifier si l’ordre des conditions expérimentales a un impact 

sur l’engagement des athlètes en compétition, nous avons décidé de mettre en place la chronologie 

suivante :  

 

 

Tableau 2 : Calendrier du protocole expérimental 

 

Après la fin de chaque match, nous avons évalué le niveau d’engagement des sujets. Ces derniers ont pu 

s’auto-évaluer grâce à une échelle de Likert allant de 1 à 10 que nous avons construite. En effet, dans la 

littérature scientifique nous n’avons pas trouvé une échelle fiable et valide pour mesurer l’engagement 

Tableau n°2 : Calendrier du protocole 

Date Matchs Conditions expérimentales 

21/01/23 SJL – Lillers VB ⨂	CC : Écoute et visionnage d’aucun support  

29/01/23 LISSP Calais VB - SJL ! CM : Écoute du support musical 

04/03/23 ES Arques VB - SJL " CV : Visionnage du support visuel 

12/03/23 VCJM Hazebrouck - SJL ⨂	CC : Écoute et visionnage d’aucun support 

18/03/23 SJL – VP Noyelles sous Lens " CV : Visionnage du support visuel 

26/03/23 VBC Wattignies - SJL ! CM : Écoute du support musical 
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compétitif des athlètes. Ainsi, nous avons créé une échelle de Likert mesurant l’engagement des athlètes 

en compétition en nous appuyant sur  le questionnaire de profil psychologique du sportif (QPPS) élaboré 

par Mette (2017). A l’origine, ce questionnaire comprend 150 questions réparties en 6 dimensions 

permettant d’évaluer 30 compétences mentales différentes. Il s’appuie sur une échelle de Likert allant 

de 1 à 10. Pour notre étude, nous nous sommes appuyés sur les questions évaluant : l’engagement, le 

dépassement de soi ainsi que le goût de l’effort [Annexe 9]. Comme nous avons pu le voir dans la revue 

de littérature, la frontière entre ces habiletés mentales est très fine. Les questions du QPPS cherchent à 

mesurer l’engagement, le dépassement de soi et le goût de l’effort de l’individu par rapport à une 

situation générale (engagement « trait » des sujets). Nous avons ainsi transformé ou modifié les 

formulations du QPPS afin d’obtenir des formulations qui évaluent l’engagement des sportives par 

rapport au match qu’elles viennent de vivre (engagement « état » des sujets) [Annexe 10].  

 

 

4.4 : Analyses statistiques 

 

 Les statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel « Microsoft Excel ». Afin de mettre en 

évidence l’évolution ou non de l’engagement compétitif de notre échantillon expérimental apparié 

(mêmes sujets), nous avons réalisé une comparaison du niveau d’engagement des joueuses dans les trois 

modalités expérimentales. Pour les trois modalités expérimentales (contrôle, musique et vidéo), nous 

avons calculé la moyenne globale et l’écart-type de l’échantillon. En effet, pour contrecarrer l’influence 

du résultat sportif, nous avons choisi de faire une moyenne des résultats obtenus à l’échelle de Likert sur 

les deux matchs.  

Suite à cela, nous avons pu mesurer l’impact des outils audiovisuels sur l’engagement compétitif des 

joueuses. En effet, par le biais du D de Cohen, nous avons déterminé la taille de l’effet de nos différentes 

modalités expérimentales. Les interprétations que nous avons utilisées sont : seuil à 0,2 « Faible », seuil 

à  0,5 « Moyen », seuil à 0,8 « Élevé », seuil à 1,2 « Très élevé » et seuil à 2 « Immense ».   

 

Concernant notre troisième hypothèse, une étude statistique comparative nous a permis de savoir s’il 

existe un lien entre le niveau de détermination et le niveau d’engagement compétitif des sujets. En 

comparant les résultats obtenus à nos quatre questionnaires sur la détermination à ceux obtenus à notre 

échelle de Likert sur l’engagement compétitif, nous avons calculé grâce au Test statistique de Spearman 

un coefficient de corrélation. Pour ce test statistique, le seuil de risque est estimé à 5%.  Ceci, nous 

permettra également de déterminer s’il existe un questionnaire plus fiable et plus valide qu’un autre pour 

évaluer la détermination des sportives.  
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5. Résultats 

 

 Notre étude cherche à savoir s’il est possible d’optimiser l’engagement compétitif de volleyeuses 

seniors par le biais d’outils audio et visuels personnalisés. Dans un premier temps, voici un tableau qui 

récapitule les entretiens individuels que nous avons réalisés avec les sportives. Ces derniers, nous ont 

permis d’une part de déterminer le canal sensoriel préférentiel des sujets, et d’autre part, de choisir voire 

construire l’outil audio et l’outil visuel.  

 

Tableau n°3 : Synthèse des entretiens individuels 

N° sujet Canal sensoriel 
préférentiel Musique Tempo de la 

musique Vidéo 

Sujet n°1 Auditif The vines – Get free 139 BPM Scène de film 

Sujet n°2 Visuel Stromae - Invaincu 110 BPM Actions de volley-ball 

Sujet n°3 Visuel 
David Guetta - 

Memories 
130 BPM Exploits sportifs 

Sujet n°4 Auditif Dua Lipa - Levitating 103 BPM Scène de film 

Sujet n°5 Visuel 
Michael Bublé – 

Feeling Good 
115 BPM Exploits sportifs 

Sujet n°6 Auditif 
Prince Karma – Later 

bitches 
121 BPM Actions de volley-ball 

Sujet n°7 Auditif Daft Punk - Touch 91 BPM Vidéos de sports extrêmes 

Sujet n°8 Visuel  
David Dallas – 

Runnin’ 
148 BPM Discours inspirant 

Sujet n°9 Auditif 
Kungs – Never going 

home 
122 BPM Exploits sportifs 

Sujet n°10 Visuel 
Beyoncé – Run the 

world (Girls) 
127 BPM Exploits sportifs 

Sujet n°11 Auditif 
Eminem – Lose 

yourself  
171 BPM Exploits sportifs 

Sujet n°12 Visuel Rema – Calm down 107 BPM Actions de volley-ball 

Sujet n°13 Visuel Flower of Scotland 108 BPM Scène de film 

 

Tableau 3 : Synthèse des entretiens individuels réalisés avec l’ensemble de l’échantillon 
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Figure 5 : Diagramme circulaire montrant la répartition des canaux sensoriels préférentiels de 

l’échantillon 

 

Grâce aux entretiens individuels, nous pouvons d’ores et déjà mettre en lumière certaines 

caractéristiques de l’échantillon. En effet, si l’on s’appuie sur le premier tableau, nous pouvons constater 

une hétérogénéité de l’échantillon concernant les canaux sensoriels préférentiels. En effet, comme 

l’illustre ce diagramme circulaire, nous avons sept sujets dont le canal sensoriel préférentiel est visuel 

et six sujets dont le canal sensoriel préférentiel est auditif. Cette hétérogénéité est intéressante, car elle 

pourra par la suite nous permettre de savoir si le canal sensoriel préférentiel a une influence sur 

l’efficacité ou non de l’outil audio et de l’outil visuel.  

 

Si l’on s’intéresse désormais aux choix musicaux des athlètes, nous pouvons constater que l’ensemble 

du groupe expérimental a choisi des musiques ayant un tempo allant de modéré à très rapide. Cependant, 

nous pouvons également mettre en avant la diversité et la pluralité des styles musicaux choisis par les 

sujets (Rock, RAP, Électro, Pop, etc.). Nous ne pouvons faire le même constat pour ce qui est de l’outil 

visuel. En effet, nous pouvons remarquer que les vidéos choisies par les volleyeuses peuvent être 

classées en trois catégories : les exploits sportifs, les actions de volley-ball et les scènes de film.  

 

Désormais, nous pouvons nous intéresser à l’engagement compétitif des sujets. Par le biais des résultats 

recueillis lors des différentes échelles de Likert complétées par les joueuses après les six matchs de 

championnat, nous allons pouvoir comparer la modalité de contrôle avec les deux modalités 

expérimentales.  

 

 

46,2 %
53,8 %

0 %
Canal sensoriel préférentiel de l'échantillon

Auditif Visuel Je ne sais pas
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Tableau n°4 : Niveau d’engagement moyen de l’échantillon 

Modalités 
expérimentales 

Matchs et résultats Moyenne de l’échantillon 
à l’échelle de Likert /60 

Écart-type 

Condition contrôle 

Match 1 : Défaite (1-3) 43,2 

41,2 

11,3 

Match 4 : Victoire (1-3) 39,2 8,8 

Condition musique 

Match 2 : Défaite (0-3) 43,3 

45,7 

8,3 

Match 6 : Victoire (2-3) 48,1 9,9 

Condition vidéo 

Match 3 : Victoire (2-3) 51,5 

50,1 

8,1 

Match 5 : Défaite (1-3) 48,7 9,4 

 

Tableau 4 : Résultats aux différentes échelles de Likert sur l’engagement compétitif 

 

Ce premier tableau, tend à montrer l’évolution générale de l’engagement compétitif des joueuses en 

fonction des matchs, mais également en fonction de la modalité expérimentale utilisée en amont de la 

compétition. Les résultats de l’équipe en championnat ont fait que nous obtenons une victoire et une 

défaite pour chaque modalité expérimentale utilisée. Dès lors, nous avons pu réaliser une moyenne des 

deux matchs et nous pouvons estimer que la performance collective et les résultats sportifs ont une faible 

influence sur les résultats de notre étude.  

 

Tout d’abord, nous pouvons constater une certaine évolution de l’engagement compétitif de l’échantillon 

en fonction de la modalité expérimentale utilisée. En effet, en ce qui concerne la condition contrôle, 

l’équipe obtient une moyenne à l’échelle de Likert évaluant l’engagement compétitif de 41,2 sur 60 (43,2 

lors du premier match et 39,2 au deuxième match). Si l’on s’intéresse maintenant aux conditions 

expérimentales, nous pouvons remarquer que l’équipe obtient une moyenne à l’échelle de Likert de 45,7 

pour la condition musique et une moyenne de 50,1 pour la condition vidéo. Ces résultats montrent une 

augmentation de l’engagement compétitif de l’équipe de 4,5 points pour la condition musique et une 

augmentation de 8,9 points pour la condition vidéo.  
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Tableau n°5 : Niveau d’engagement moyen de l’équipe (résultats échelle de Likert) 

Modalité 
expérimentale Matchs et résultats Effect size par 

match 
Effect size 

moyen 
Échelle de Cohen et 

interprétation 

Condition contrôle 

Match 1 : Défaite (1-3) 

 

0 à 0,2 - Nul 

Match 4 : Victoire (1-3) 0,2 à 0,5 - Faible 

Condition musique 

Match 2 : Défaite (0-3) 0,11 

0,58 

0,5 à 0,8 - Moyen 

Match 6 : Victoire (2-3) 0,95 0,8 à 1,2 - Élevé 

Condition vidéo 

Match 3 : Victoire (2-3) 1,23 

0,99 

1,2 à 2 - Très élevé 

Match 5 : Défaite (1-3) 0,76 >2 - Immense 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif de la taille de l’effet pour chaque modalité expérimentale  

 

Nous pouvons affiner la lecture de nos résultats par le biais du tableau ci-dessus et plus particulièrement 

grâce à l’échelle de Cohen et à l’effect size. En effet, l’effect size nous permet d’évaluer l’impact de 

chaque condition expérimentale sur l’engagement compétitif des sujets. Concernant l’effect size par 

match, nous avons fait le choix pour limiter l’influence du résultat collectif sur l’engagement individuel 

de comparer les matchs ayant les mêmes résultats (défaites avec les défaites et victoires avec les 

victoires). De fait, nous pouvons remarquer que l’échantillon obtient une taille d’effet pour la condition 

musique de 0,58, que nous pouvons interpréter grâce à l’échelle de Cohen comme moyen (0,50 < 0,58 

> 0,80).  

 

En ce qui concerne la condition vidéo, nous pouvons remarquer une taille d’effet plus significative. En 

effet, alors que pour la modalité musique l’échantillon avait une taille d’effet de 0,58, nous pouvons voir 

que pour la modalité visuelle, l’échantillon obtient une taille d’effet de 0,99. D’après l’échelle de Cohen, 

cet effect size peut être considéré comme élevé.  
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Selon cette première lecture statistique, la musique semble avoir une influence limitée sur l’engagement 

compétitif des athlètes, alors que la vidéo semble avoir un impact plus conséquent. Cependant, nous 

pouvons nous demander si ce constat est généralisé ou s’il existe des variations inter-individuelles au 

sein du groupe expérimental et si le canal sensoriel préférentiel des individus a une influence sur 

l’efficacité des outils audiovisuels.  

 

Dès lors, pour analyser les variations inter-individuelles, nous pouvons prendre le cas de deux sujets 

partant d’un niveau initial d’engagement compétitif très différent lors des deux matchs de notre modalité 

contrôle (utilisation d’aucun outil). En ce sens, nous pourrons savoir si notre protocole permet une 

croissance de l’engagement compétitif chez une joueuse partant d’un niveau initial faible et si le 

protocole permet un maintien de l’engagement compétitif chez une joueuse partant d’un niveau initial 

élevé. De plus, nous pourrons également savoir si le canal sensoriel préférentiel des sujets influe sur nos 

résultats.  

 

 

Figure 4 : Histogramme montrant l'évolution de l'engagement compétitif chez deux joueuses de 

l'échantillon 
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Au sein de de l’histogramme ci-dessus, nous pouvons retrouver le niveau d’engagement compétitif 

moyen de deux sujets pour chaque condition expérimentale. Pour rappel, le sujet n°2 nous avait indiqué 

lors de l’entretien individuel que son canal sensoriel préférentiel est le visuel, alors que le sujet n°6 nous 

avait indiqué que son canal sensoriel préférentiel est l’auditif.  

 

Concernant la joueuse n°2 qui dispose d’un niveau bas d’engagement compétitif lors de la modalité 

contrôle, nous pouvons constater que celui-ci a connu une progression de 14,5 points. Pour cette mesure, 

la taille de l’effet est estimée à 1,08, seuil élevé grâce à la modalité musique. Par ailleurs, si l’on s’attarde 

sur la modalité vidéo, nous pouvons remarquer une progression nettement moins importante. En effet, 

l’engagement compétitif de notre sujet a connu une augmentation de 10 points, mais la taille de l’effet 

calculée est de 0,28 (seuil faible) ce qui indique que la modalité vidéo a eu un faible impact sur 

l’engagement compétitif de la joueuse. 

 

Pour ce qui est de notre sujet n°6 qui dispose initialement d’un engagement compétitif élevé, nous 

pouvons observer une légère diminution de 5,5 points de l’engagement compétitif avec la modalité 

musique. Si l’on s’intéresse désormais à la modalité vidéo, nous pouvons remarquer l’engagement 

compétitif de notre sujet n°6 a connu une croissance de 6 points avec une taille d’effet calculée qui 

s’élève à 1,73 (seuil très élevé). De ce fait, l’outil vidéo semble maintenir voire augmenter l’engagement 

compétitif, déjà conséquent de cette joueuse alors que l’outil musical n’a pas eu d’effet.   

 

Les résultats que nous venons de mettre en évidence peuvent paraître paradoxaux puisque pour ces deux 

sujets, il s’agit de l’outil qui ne correspond pas au canal sensoriel principalement utilisé par les sportives 

qui semble être le plus efficace. Cependant, étant donné que notre échantillon est composé d’une part 

légèrement plus importante de sujets qui ont comme canal sensoriel préférentiel le visuel, et que 

l’influence de la modalité vidéo sur l’engagement est la plus importante, nous ne pouvons négliger 

l’impact du canal sensoriel des individus sur l’efficacité des outils audiovisuels.  

 

Désormais, nous allons pouvoir analyser les résultats obtenus lors des quatre questionnaires sur la 

détermination, afin de savoir s’il existe un lien entre la détermination des individus et leur engagement 

compétitif. Pour cela, nous allons pouvoir nous appuyer sur le coefficient de corrélation de Spearman, 

puisque nous sommes en présence de tests non-paramétriques par rangs. En effet, nous allons comparer 

les rangs des sujets à chaque questionnaire sur la détermination aux rangs obtenus à l’échelle de Likert 

mesurant le niveau d’engagement en condition contrôle.  
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Tableau n°6 : Résultats au GRIT-S 

N° sujet Passion /5 Persévérance /5 Moyenne /5 Total /40 Rang 

Sujet n°1 3,5 4,5 4 32 
2 

Sujet n°2 3,25 4,25 3,75 30 
3 

Sujet n°3 3 4,25 3,6 29 
4 

Sujet n°4 2,75 3,5 3,1 25 
6 

Sujet n°5 2,5 3 2,75 22 
8 

Sujet n°6 3,75 3,5 3,6 29 
4 

Sujet n°7 2,25 2,25 2,25 18 
9 

Sujet n°8 3,25 4 3,6 29 
4 

Sujet n°9 3,25 4,25 3,75 30 
3 

Sujet n°10 3,75 4,75 4,25 34 
1 

Sujet n°11 2,5 3,5 3 24 
7 

Sujet n°12 2,75 3,75 3,25 26 
5 

Sujet n°13 2,5 4 3,25 26 
5 

Moyenne 3,0 3,81 3,39 27,23 
 

Écart-type 0,50 0,67 0,54 4,32 

 

Tableau 6 : Résultats de l’échantillon au questionnaire GRIT-S de Duckworth et al. (2009) 
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Tableau 7 : Résultats de l’échantillon au questionnaire EMS-28 de Brière et al. (1995) 

Tableau n°7 : Résultats à l’EMS-28 

N° sujet 
Intrinsèque à la 

connaissance 
/28 

Intrinsèque à 
l'accomplissement 

/28 

Intrinsèque à la 
stimulation 

/28 

Extrinsèque 
– identifiée 

/28 

Extrinsèque – 
introjectée 

/28 

Extrinsèque - 
régulation externe 

/28 

Amotivation 
/28 Rang 

Sujet n°1 21 19 27 20 22 5 4 8 

Sujet n°2 20 25 28 24 27 14 4 4 

Sujet n°3 18 23 22 15 23 8 5 10 

Sujet n°4 23 21 26 23 26 10 4 6 

Sujet n°5 23 28 28 17 16 9 4 2 

Sujet n°6 24 27 28 26 28 7 8 2 

Sujet n°7 21 24 19 13 28 14 4 9 

Sujet n°8 25 25 28 24 21 17 4 3 

Sujet n°9 23 24 24 26 26 16 9 5 

Sujet n°10 20 23 27 21 18 4 4 6 

Sujet n°11 16 22 22 16 16 4 6 11 

Sujet n°12 26 26 28 24 24 8 8 1 

Sujet n°13 22 20 26 20 28 12 5 7 

Moyenne 21,69 23,62 25,62 20,42 23,31 9,85 5,31  

Écart-type 2,78 2,66 2,96 4,38 4,44 4,43 1,84 
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Tableau n°8 : Résultats au NEO-PI 3 

N° sujet Névrosisme  
/192 

Extraversion 
/192 

Ouverture 
/192 

Agréabilité 
/192 

Conscience 
/192 Rang 

Sujet n°1 47 117 118 147 111 8 

Sujet n°2 95 133 114 112 118 6 

Sujet n°3 87 119 92 122 128 3 

Sujet n°4 133 107 96 146 138 1 

Sujet n°5 121 63 94 132 133 2 

Sujet n°6 136 99 116 133 119 5 

Sujet n°7 159 106 96 116 84 11 

Sujet n°8 100 106 132 129 100 9 

Sujet n°9 102 113 96 145 133 2 

Sujet n°10 119 160 152 135 88 10 

Sujet n°11 133 77 122 115 124 4 

Sujet n°12 101 127 133 150 115 7 

Sujet n°13 108 118 99 122 100 9 

Moyenne 110,8 111,2 112,3 131,1 114,7 
 

Écart-type 27,8 24,1 18,8 13,1 17,3 

 

Tableau 8 : Résultats de l’échantillon au questionnaire NEO-PI-3 de Rolland (2016) 
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Tableau n°9 : Résultats au domaine de la Conscience du NEO-PI 3 

N° sujet Compétence Ordre Sens du devoir 
Recherche de 

réussite 
Autodiscipline 

Réflexion - 
Délibération 

Moyenne Rang 

Sujet n°1 23 14 27 18 18 11 18,5 8 

Sujet n°2 23 16 24 21 21 13 19,7 6 

Sujet n°3 21 25 26 21 19 16 21,3 3 

Sujet n°4 18 28 23 22 26 21 23,0 1 

Sujet n°5 22 26 27 18 13 27 22,2 2 

Sujet n°6 18 20 24 21 18 18 19,8 5 

Sujet n°7 13 27 14 14 7 9 14,0 11 

Sujet n°8 15 13 22 20 10 20 16,7 9 

Sujet n°9 19 24 27 25 21 17 22,2 2 

Sujet n°10 16 11 26 17 13 5 14,7 10 

Sujet n°11 17 24 26 20 21 16 20,7 4 

Sujet n°12 16 21 18 25 17 18 19,2 7 

Sujet n°13 18 11 23 15 21 12 16,7 9 

Moyenne 18,4 20,0 23,6 19,8 17,3 15,6 19,1 
 

Écart-type 3,1 6,3 3,9 3,3 5,3 5,7 2,9 

 

Tableau 9 : Résultats de l’échantillon au domaine de la Conscience évaluée par le questionnaire NEO-PI-3 de Rolland (2016) 
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Tableau n°10 : Résultats au Process Com 

N° sujet 
Empathique 

/100 

Rebelle 

/100 

Travaillomane 

/100 

Persévérant 

/100 

Rêveur 

/100 

Promoteur 

/100 
Rang 

Sujet n°1 65 35 36 38 29 29 9 

Sujet n°2 72 52 36 50 21 36 5 

Sujet n°3 50 66 37 40 26 48 7 

Sujet n°4 94 25 50 36 40 20 5 

Sujet n°5 37 17 47 60 28 5 1 

Sujet n°6 51 42 39 21 54 28 10 

Sujet n°7 88 16 28 30 18 20 11 

Sujet n°8 60 77 40 54 59 36 4 

Sujet n°9 90 39 72 34 26 35 2 

Sujet n°10 90 64 17 61 17 34 6 

Sujet n°11 64 15 52 51 35 27 3 

Sujet n°12 73 59 46 30 14 29 8 

Sujet n°13 67 66 10 12 26 36 12 

Moyenne 69,3 44,1 39,2 39,8 30,2 29,5 
 

Écart-type 17,6 21,5 15,7 14,9 13,7 10,4 

 

Tableau 10 : Résultats de l’échantillon au questionnaire Process Com de Taibi Kahler 
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 Alors que nous avons collecté de nombreuses données sur notre échantillon expérimental, il 

convient d’utiliser le coefficient de corrélation de rang (coefficient de Spearman) afin de savoir si la 

détermination et l’engagement compétitif des joueuses sont corrélés. Nous utilisons cette méthode 

statistique non paramétrique car elle nous permet de comparer les rangs de chaque joueuse à chacun des 

questionnaires. Afin de classifier et d’attribuer un rang aux joueuses, nous avons dû faire des choix que 

nous allons expliquer ici.  

 

Concernant le GRIT-S qui mesure les deux facettes de la détermination (passion et persévérance), nous 

avons classé les joueuses en fonction de leur score total sur 40. Ce total est la somme du score de la 

persévérance et de la passion ce qui est représentatif de la détermination.   

 

Pour l’EMS-28, nous avons fait le choix de prendre en considération uniquement les scores obtenus aux 

trois types de motivations intrinsèques. En effet, si la motivation extrinsèque n’est pas à bannir, notre 

objectif est d’évaluer la détermination. Comme nous l’avons explicité au sein de la revue de la littérature, 

la détermination s’appuie sur la passion et la persévérance. La motivation intrinsèque se caractérise par 

le plaisir que l’individu trouve dans l’action qu’il est en train de mener étant celle qui se rapproche le 

plus du concept de passion qui est au cœur de la détermination.  

 

Concernant le NEO-PI-3 qui est un inventaire de personnalité, nous avons fait le choix de prendre 

uniquement en compte les résultats de la dimension « conscience ». En effet, cette dimension de la 

personnalité permet d’évaluer chez le sujet sa capacité ou non à se fixer spontanément des objectifs 

élevés et à les poursuivre de manière organisée et persévérante. Cette dimension de la personnalité est 

celle qui se rapproche le plus de notion de persévérance qui est essentielle dans le concept de 

détermination.  

 

Enfin, nous avons hiérarchisé les résultats des sujets au Process Com en nous appuyant sur deux grands 

types de personnalité mis en avant par le questionnaire : le type persévérant et le type travaillomane. En 

effet, ces deux aspects de la personnalité présentent de nombreuses similitudes et se rapprochent tous 

deux de la notion de persévérance.  
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Tableau n° 11 : Test de corrélation par rangs du Rhô de Spearman 

Sujet 

Rang 

échelle 

de 

Likert 

Rang Grit-S Rang 

EMS-28 
Rang 

NEO-PI-3 

Rang 

Process 

Com 
Moyenne Écart-

type 

Sujet n°1 4 2 8 8 9 6,2 3,0 

Sujet n°2 12 3 4 6 5 6 3,5 

Sujet n°3 2 4 10 3 7 5,2 3,3 

Sujet n°4 6 6 6 1 5 4,8 2,2 

Sujet n°5 11 8 2 2 1 4,8 4,4 

Sujet n°6 1 4 2 5 10 4,4 3,5 

Sujet n°7 8 9 9 11 11 9,6 1,3 

Sujet n°8 9 4 3 9 4 5,8 2,9 

Sujet n°9 5 3 5 2 2 3,4 1,5 

Sujet n°10 3 1 6 10 6 5,2 3,4 

Sujet n°11 7 7 11 4 3 6,4 3,1 

Sujet n°12 10 5 1 7 8 6,2 3,4 

Sujet n°13 10 5 7 9 12 8,6 2,7 

Coefficient 

Spearman r = 0,48 p= 0,40 p= -0,32 p= 0,08 p= -0,21   

 

Tableau 11 : Résultats au test de corrélation par rangs du Rhô de Spearman 

 

 Dans le tableau ci-dessus, nous avons répertorié les rangs de chaque sujet aux différents 

questionnaires évaluant la détermination afin de comparer ces derniers au rang obtenu à l’échelle de 

Likert en condition contrôle (sans l’intervention d’outils audiovisuels) évaluant l’engagement initial. Par 

le biais de ce tableau, nous pouvons mettre en exergue le coefficient de corrélation de Spearman qui 

varie entre -1 et +1. Pour ces tests statistiques, le seuil de risque alpha est estimé à 5%. Ainsi, nous 

obtenons un seuil de risque : r = 0,48, ce qui signifie que si p > r alors nos variables sont corrélées et si 

p < à r alors il n’y a pas de corrélation.  
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Selon le test de corrélation par rang de Spearman, nous obtenons les résultats suivants : p = 0,40 pour le 

GRIT-S, p = -0,32 pour l’EMS-28, p = 0,08 pour le NEO-PI-3 et enfin p = -0,21 pour le questionnaire 

Process Com. Dès lors, nous pouvons affirmer qu’il n’existe pas de corrélation entre le niveau de 

détermination des joueuses et leur niveau d’engagement en compétition, et ce, quel que soit le 

questionnaire utilisé. En effet, pour chacun des questionnaires, nous pouvons observer un p < r ce qui 

signifie qu’il n’y a pas de relation entre nos variables. 

 

Enfin, toujours avec pour objectif d’apporter une aide aux structures sportives, nous nous étions fixés 

comme but de savoir parmi les questionnaires utilisés si l’un d’entre eux est plus fiable pour évaluer la 

détermination des sportifs. Comme nous l’avions précisé, la détermination est une habileté mentale qui 

se mesure sur du long terme et lors de cette étude, nous n’avions pas le temps nécessaire pour l’évaluer. 

Il paraît ainsi complexe de savoir quel questionnaire est le plus prédicteur. Néanmoins, en ayant explicité 

le concept de détermination au sein de la revue de littérature et en ayant interprété les résultats de tous 

les questionnaires, nous pouvons vérifier la validité de ces derniers. En d’autres termes, ces 

questionnaires sont-ils en capacité de mesurer la détermination des sujets. Comme le concept de 

détermination se compose de deux notions sous-jacentes qui sont la passion et la persévérance, il 

convient de savoir si les questionnaires que nous avons utilisés les évaluent.  

 

En ce sens, nous pouvons mettre en avant le fait que seul le GRIT-S de Duckworth et al. (2009) évalue 

d’un côté la passion et d’un autre côté la persévérance du sujet. L’EMS-28 mesure uniquement la 

motivation intrinsèque et extrinsèque du sportif. Certes, la motivation intrinsèque se rapproche de la 

notion de passion et du plaisir ressenti par le sportif lorsqu’il pratique son activité, mais il n’évalue en 

aucun cas la persévérance de l’athlète. Les autres questionnaires à l’instar du NEO-PI-3 et du Process 

Com décrivent différentes dimensions de la personnalité dont la persévérance, mais ne prennent pas en 

considération la notion de passion.  

Enfin, si le GRIT-S semble être le questionnaire le plus valide pour évaluer la détermination, il 

conviendra au sein de la discussion d’avoir un regard critique sur celui-ci.  

 

Ces résultats nous permettent ainsi de valider nos hypothèses H1 et H2 avec une significativité plus 

importante pour H2 (support vidéo). Nous pouvons rejeter notre hypothèse H3 puisque notre étude ne 

nous permet pas d’établir une corrélation entre le concept de détermination et l’engagement compétitif 

des sportives. Enfin, il paraît complexe de valider notre hypothèse H4 puisque le questionnaire GRIT-S 

ne fait pas consensus au sein de la littérature et la réalité du terrain nous montre à quel point il est difficile 

d’évaluer précisément la détermination en utilisant un unique questionnaire. 
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6. Discussion  

 
 
 Dans cette partie, nous allons tenter de confronter nos résultats à ceux de la littérature scientifique 

au regard de l’objectif poursuivi dans cette étude. L’objectif de notre étude était de déterminer s’il est 

possible d’optimiser l’engagement compétitif de joueuses de volley-ball par l’intermédiaire d’outils 

audiovisuels personnalisés. De plus, nous voulions savoir s’il existe une corrélation entre la 

détermination et l’engagement chez les sportives, mais également s’il existe un questionnaire plus fiable 

que les autres pour estimer leur niveau de détermination.  

 

Au sein de nos résultats, nous avons tout d’abord pu mettre en évidence que sur notre échantillon les 

outils audio et visuels permettent une optimisation de l’engagement compétitif (Tab. 4 et 5.). Ce constat 

s’applique à l’ensemble de l’échantillon expérimental qui a connu une augmentation généralisée de son 

niveau d’engagement. Ces résultats viennent conforter nos deux premières hypothèses ainsi que 

certaines études présentes dans la littérature. En effet, comme l’illustrent les recherches de Bigliassi et 

al. (2017), la musique a pour effet de détourner l'attention des sportifs vers des stimuli sensoriels 

agréables. De plus, ces travaux montrent que la musique réduit partiellement l'évaluation de l'effort perçu 

par les athlètes. En d'autres termes, les signaux sensoriels intéroceptifs ont été partiellement supprimés, 

de même que les sensations liées à la fatigue. Si notre étude vient renforcer ces observations, elle apporte 

également de nouveaux éléments. Dans la littérature, les études qui abordent les effets de la musique sur 

la performance sportive, utilisent toujours la musique pendant la pratique sportive. L’utilisation de la 

musique en compétition étant très souvent interdite, notre étude montre que l’utilisation de supports 

auditifs ou visuels en amont d’une compétition peut également avoir des effets sur l’engagement.  

 

La méta-analyse de Terry et al. (2020) suggérait des recherches complémentaires sur les effets de la 

combinaison entre la musique et d’autres stimuli à l’instar de la vidéo. Cependant, comme très peu de 

travaux portent sur les outils visuels, il convenait dans un premier temps d’en mesurer les effets. Nos 

résultats révèlent que sur notre échantillon expérimental, c’est le visionnage de la vidéo qui est le plus 

efficace pour optimiser l’engagement des volleyeuses. Ce résultat ne correspond pas aux observations 

faites par Jones et al. (2014). En effet, ces derniers ont mis en évidence que sur leur échantillon 

expérimental, c’est l’écoute de la musique qui a été la plus efficace et ceci à des intensités d’exercices 

différentes. C’est pourquoi, nous pouvons supposer que le canal sensoriel préférentiel des sujets peut 

avoir une influence non-négligeable sur l’efficacité ou l’inefficacité des outils audio et visuels.  
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Nous avons également mis en lumière au sein de notre étude qu’il n’y a pas de corrélation entre le 

concept de détermination et le concept d’engagement compétitif. D’après nos résultats, une sportive 

possédant une détermination à long terme importante ne sera pas forcément celle qui sera la plus engagée 

en compétition. Les dimensions de la personnalité comme la persévérance ou même la conscience 

comme l’appelle le NEO-PI-3, semblent ainsi éloignée des habiletés mentales telles que l’engagement, 

le dépassement de soi ou encore le goût de l’effort. Nous pouvons donc confirmer qu’il existe ainsi 

d’autres éléments susceptibles d’agir sur l’engagement compétitif. En effet, nous pouvons supposer que 

la relation entraîneur-entraîné, la cohésion de groupe ou encore la motivation sont des éléments pouvant 

influencer le niveau d’engagement compétitif des individus.  

 

Enfin, nos résultats montrent que le GRIT-S semble être le questionnaire qui évalue le mieux toutes les 

facettes qui constituent le concept de détermination. Cependant, les recherches de Gonzalez et al. (2020) 

nous montrent que le GRIT-S présente plusieurs limites psychométriques. En effet, les auteurs mettent 

en avant une structure factorielle incertaine au sein d’un échantillon et d’un échantillon à l’autre. Ainsi, 

la reproductibilité du questionnaire n’est pas vérifiée scientifiquement. De surcroît, les auteurs 

expliquent que le GRIT-S qui évalue la passion et la persévérance, est en réalité essentiellement 

unidimensionnel. Selon leur étude, ces deux sous-échelles présenteraient une très forte corrélation dans 

plusieurs échantillons ce qui induirait un biais de mesure. Enfin, ces recherches nous expliquent que le 

GRIT-S empiéterait sur un autre concept qui est la maîtrise de soi.  

 

 

 

6.1 : Les limites de l’étude  

 

 Il convient de prendre du recul sur tous les résultats que nous avons présentés. En effet, nous 

nous devons de mettre en avant certaines limites pouvant influencer et biaiser nos résultats. En premier 

lieu, il faut noter que notre échantillon expérimental contient un nombre limité de sujets (13). Il aurait 

fallu un nombre de sujets bien plus important pour confirmer certaines tendances. Avec un échantillon 

expérimental plus conséquent, au lieu de réaliser le protocole sur un échantillon apparié, nous aurions 

pu séparer l’échantillon en deux groupes indépendants en fonction des canaux sensoriels préférentiels 

des sujets. La passation d’un questionnaire permettant de mettre en avant le canal sensoriel principal des 

sujets nous aurait aidée à constituer les groupes.   
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Alors que cette étude a été réalisée dans le cadre d’un sport collectif, l’une des limites principales réside 

dans le fait que les joueuses de l’échantillon n’avaient pas un temps de jeu équivalent lors des matchs 

du protocole expérimental. Cette limite peut avoir des répercussions sur les résultats provenant des 

échelles de Likert évaluant l’engagement compétitif. En effet, il paraît logique qu’une joueuse ayant 

temps de jeu conséquent lors d’un match ait plus de facilité à s’auto-évaluer qu’une joueuse ayant joué 

que quelques minutes.   

 

Enfin, il est important de noter que l’évaluation de l’engagement compétitif a été réalisée par le biais 

d’une échelle de Likert ce qui induit une perception subjective de l’engagement. En outre, cette méthode, 

utilisée pour mesurer l’engagement compétitif, repose sur des auto-évaluations qui peuvent être 

influencées par des variables extérieures telles que la personnalité, les attentes personnelles ou encore la 

confiance en soi des joueuses.  
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7. Conclusion  

 

 En définitive, cette étude nous permet d’établir un lien entre l’utilisation d’outils audiovisuels et 

l’optimisation de l’engagement compétitif chez des volleyeuses de la catégorie senior. Si nous savions 

que l’utilisation d’outils audiovisuels pendant la pratique pouvait s’avérer efficace pour optimiser la 

performance des sportifs, notre étude montre que l’utilisation d’outils audiovisuels lors du temps 

préparatoire d’une compétition peut également avoir un impact sur l’engagement compétitif des sportifs. 

Dès lors, ces outils pourraient à l’avenir permettre aux sportifs d’agir sur d’autres piliers de la préparation 

mentale tels que la combativité, la confiance en soi, le calme ou encore la concentration en fonction de 

leurs besoins et de leurs canaux sensoriels préférentiels.  

Cette étude nous a également montré que l’engagement compétitif d’un athlète n’est pas corrélé à son 

niveau de détermination. Dans un objectif d’aider les structures sportives à détecter les meilleurs 

potentiels, ce protocole expérimental nous confronte à la difficulté de pouvoir évaluer la détermination 

des sportifs. C’est pourquoi, de futures recherches pourraient permettre la création d’un questionnaire 

valide, reproductible et accessible permettant de mesurer toutes les facettes de la détermination qui est 

un élément essentiel dans la réussite sportive, professionnel et personnelle.  

 

Si au sein de notre étude les outils audiovisuels ont été utilisés de manière individuelle, nous pouvons 

nous demander si des recherches ultérieures ne pourraient pas expérimenter l’utilisation de ces outils de 

manière collective. En effet, pour prendre le cas de l’équipe de France de rugby suivie par Mickaël 

Campo (responsable de la préparation mentale), cette dernière a mis en place une routine de performance 

collective lors du tournoi des VI Nations ( « respiration collective » après les essais encaissés). Ainsi, 

nous pouvons très bien imaginer la construction d’une routine de performance pré-compétitive et 

collective s’appuyant sur des outils audiovisuels afin d’agir sur la dynamique de groupe.  
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Annexes 

 
Annexe 1 : Convention de stage 

 

 
 



 
 

42 
 



 
 

43 

Annexe 2 : Fiche de suivi de mémoire et de soutenance  
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Annexe 3 : Questionnaire Short Grit Scale de Duckworth et al. (2009) version originale 
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Annexe 4 : Questionnaire Short Grit Scale de Duckworth et al. (2009) traduit de l’anglais par Marie 

Boudewyn  
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Annexe 5 : Questionnaire Process Communication 
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Annexe 6 : Questionnaire EMS-28 de Brière et al. (1995) 
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Annexe 7 : Questions du NEO-PI-3 de Costa et al. (1998 ; 2003) évaluant la Conscience  
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Annexe 8 : Questions entretiens individuels avec les joueuses 

 
 
 

Questions entretiens individuels 

Canal 

sensoriel 

Comment procèdes-tu lorsque tu dois apprendre quelque chose par cœur ?  

Si ton entraîneur doit expliquer une nouvelle tactique, tu préfères qu’il réalise un 

schéma ou qu’il te l’explique à l’oral ?  

Lorsque tu découvres une plage en vacances, tu es plutôt attentive à 

l’environnement ou à l’ambiance sonore ? 

Musique 

 
Selon toi, juste avant un match, de quoi as-tu besoin pour avoir un niveau 

d’engagement compétitif optimal ?   

 

Quel genre musical pourrait te permettre d’agir sur ton engagement en 

compétition ? 

 
Quelle importance donnes-tu aux paroles et au rythme de la musique choisie ? 

Est-ce que cela évoque chez toi un souvenir, une émotion ?  

Vidéo 

Quel type de vidéo pourrait te permettre d’agir sur ton engagement compétitif ? 

 

Selon toi, cette vidéo te permet-elle de te mettre dans des conditions similaires à la 

musique choisie précédemment ?  

 
Est-ce que cela fait émerger chez toi un souvenir, une émotion, des pensées ? 
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Annexe 9 : Questionnaire Profil Psychologique de Sportif de Mette (2017) 
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Annexe 10 : Echelle de Likert basée sur le QPPS évaluant l’engagement compétitif des sujets 
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Annexe 11 : Vidéos personnalisées de l’ensemble de l’échantillon 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/RiRERfmi8y55dkM 
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Résumé de l’étude 

 

Mots clés : détermination, engagement, musique, vidéo, volley-ball 

 

  Notre étude tend à démontrer s’il est possible d’optimiser l’engagement compétitif de 

volleyeuses grâce à l’écoute d’une musique et au visionnage d’une vidéo personnalisée. De plus, par le 

biais d’une enquête sur la détermination, cette étude vise à savoir s’il existe une corrélation entre la 

détermination à long terme des individus et leur engagement en situations compétitives. Dans un objectif 

d’insertion professionnelle, ce travail nous a également poussés à nous intéresser à la validité des 

questionnaires présents dans la littérature scientifique pour évaluer la détermination des athlètes.  

Les sujets qui ont pris part à cette étude ont dans un premier temps répondu à quatre questionnaires afin 

d’évaluer leur détermination : le GRIT-S, le Process Com, le NEO-PI-3 et l’EMS-28. Par la suite, nous 

avons réalisé des entretiens individuels avec chaque sujet afin d’entamer notre intervention sur 

l’engagement compétitif. Lors de ces entretiens individuels, l’objectif était de déterminer l’outil audio 

et de construire l’outil visuel que les sujets ont été amenés à utiliser en amont de six matchs. Après 

chacun de ces matchs, les joueuses devaient évaluer leur engagement compétitif grâce à une échelle de 

Likert. Nous avons enfin comparé les résultats de la condition contrôle, de la condition musique et de la 

condition vidéo. Les résultats recueillis nous montrent que la musique et la vidéo permettent d’optimiser 

l’engagement compétitif des sujets, mais que sur notre échantillon expérimental la vidéo a un impact 

plus important. Enfin, nous avons pu mettre en évidence qu’il n’y a pas de corrélation entre la 

détermination à long terme et l’engagement compétitif.  

 

 

Abstract 

 

Keywords : Grit, commitment, music, video, volleyball  

 

 Our study’s purpose to demonstrate whether it is possible to optimize the competitive 

commitment of volleyball players through listening to music and watching a personalized video. 

Moreover, through a survey on grit, this study aims to know if there is a correlation between the long-

term grit and the commitment in competitive situations. With a view to an entry in the working world, 

this work also led us to look at in the validity of the questionnaires in the scientific literature which 

evaluate the grit of the athletes.  
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The subjects who took part in this study initially answered four questionnaires to assess their grit : the 

GRIT-S, the Process Com, the NEO-PI-3 and the EMS-28. Subsequently, we conducted individual 

interviews with each subject to begin our intervention on competitive commitment. During these 

individual interviews, the objective was to determine the audio tool and build the visual tool that the 

subjects were asked to use in six matches. After each of these matches, the players were asked to rate 

their competitive engagement using a Likert scale. We finally compared the results of the control 

condition, the music condition and the video condition. The results show that music and video optimize 

the competitive commitment of the subjects, but that on our experimental sample, video has a greater 

impact. Finally, we were able to highlight that there is no correlation between long-term grit and 

competitive commitment.  
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Les compétences acquises lors du stage 

 
 
Sensibiliser et faire découvrir à un public de sportives expérimentées des thématiques de préparation 

mentale et certains outils. 

 

Partager de manière pédagogique et ludique les connaissances que j’ai acquises lors de mon parcours 

universitaire.  

 

Concevoir, animer et planifier des séances d’éducation à la préparation mentale et des séances de 

préparation mentale individuelle.  

 

S’adapter au public et à la situation de la structure en fonction des besoins et de ses moyens.  

 

Se former et acquérir de l’expérience dans un domaine dans lequel je me professionnalise en parallèle 

de mes études (statut national de l’étudiant entrepreneur).  

 

Communiquer et dialoguer avec les sportives pour connaître leurs ressentis à l’entraînement et en 

compétition mais également avec les différents membres du staff.  

 

Réaliser, rédiger et exposer une étude originale dans le milieu sportif donnant lieu à un mémoire 

universitaire et à une soutenance de mémoire.  

 

Confirmer grâce à ce stage l’orientation de mon projet professionnel et le mettre en pratique. 


