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Resume*

Cette etude descriptive a pour but de preciser le type ou les types d'identite devdoppis
par Us etudiantes et etudiants inscrits a un programme de formation des enseignants.
Elle tente d'etablir la repartition des etudiants inscrits a un programme de formation
des mattres selon les quatre etats d'identite de Marcia: I'identite achevee, le moratoire,
la forclusion de I'identite et la diffusion de I'identite. Les sujets sont les 410 Etudiants
francophones inscrits aux programmes de formation des enseignants de la Faculty
d'education de VUniversite d'Ottawa et de I'Ecole des sciences de I'education de
VUniversite Laurentienne de Sudbury. Chaque sujet a rempli un questionnaire portant
sur son identit&: Version revue et corrigee de la mesure objective etendue de Vetat
d'identite de I'ego. Les resuUats indiquent qu'environ 80 pourcent des etudiants
interroges vivent une resolution positive de leur quete d'identite alors que 20 pourcent
tendent vers le pole negatifde resolution. L'etude a egalement pour but d'identifier des
variables susceptibles d'etre liees au developpement de I'identite des futurs
enseignants. Ces variables sentient I'age, le statut parental, le statut marital et
I'experience de travail a temps plein. dependant, le choix de Vuniversite, le choix du
type de programme de formation des mattres et le choix du niveau de specialisation
d'enseignement ne sentient pas des variables liees au developpement de I'identite des
futurs enseignants.

Abstract

This study was designed to explore the type of identity developed by students involved
in a teacher education program. The study attempts to determine the distribution of
student-teachers according to Mania's four categories of identity status (Le., achieved,
moratorium, foreclosed, or diffuse). A sample of French speaking students (N=410)
registered in the teacher education programs of the University of Ottawa and
Laurentian University completed a questionnaire assessing identity status
development, the Extended \ersion of the Objective Measure of Ego Identity
(Grotevant and Adams, 1984). Results indicate that nearly 80% of the students
questioned are experiencing a positive resolution of their identity stage while close to
20% tend toward a negative resolution. The study also yields variables that can be
linked to the identity development of future teachers. Age, parental status, marital
status and full time work experience were found to be related to identity formation.
The choice of university, type of teacher education program, and level of teacher
specialization do not seem to be related to identity development of future teachers.
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Contexts theorique et experimental

II est ggngralement etabli que les grandes phases du developpement et de
1'adaptation de la personne que constitue Involution de 1'identite sont largement
determinees par la presence ou 1'absence d'evenements critiques Ii4s a 1'existence
(Colarusso et Nemiroff, 1981). Ces evenements de vie sont a 1'origine de
transformations importantes de la personnalite et de 1'etablissement d'une identite
personnelle.

On peut definir 1'identite personnelle, a la suite d*Erikson (1963, 1968), comme un
point de rencontre de 1'individu dans lequel la personne puise le sentiment d'etre un
etre unique et social et dans lequel elle se sent solidaire des autres et developpe une
continuity avec les experiences passees, pr6sentes et a venir. Ce "systeme de
sentiments et de representations de soi" (Tap, 1981) qui prend appui sur des
evenements existentiels, constitue une structure dynamique interne qui r£git, modifie
et oriente 1'etablissement d'une identity personnelle. La construction de celle-ci se fait
dans un contexte social qui exerce des pressions sur cette structure interne.

La prise de conscience d'une identite, particulierement aigue a 1'adolescence, evolue
cependant d'une maniere continue (Artaud, 1985; L6cuyer, 1981). La quete d'une
identite a 1'adolescence dissimule plusieurs remises en question qui se manifesteront
tout au cours du cycle de la vie. Plusieurs adaptations a de nouvelles situations
provoqueront souvent d'importantes transformations de la personne au niveau des
relations interpersonnelles et des ideologies.

Avant de poursuivre, il parait necessaire de determiner les concepts operatoires que
nous avons retenus pour etudier la construction de 1'identite personnelle. Nous avons
utilise le systeme de classification propose par Marcia (1966) auquel Waterman (1982)
a apporte des precisions. Le modele d"Erikson (1963) est a 1'origine de ce systeme.

Erikson soutient que 1'identite se r6sout positivement a la suite d'un delai ou d'une
periode de moratoire pendant laquelle le jeune explore diverses possibilites
d'engagement d'ordre religieux, moral, politique, social, interpersonnel et
professional, fl essaie plusieurs modeles, les analyse et, suite a ce moratoire, prend
des engagements stables, serieux et reflechis sur une ideologic et un ensemble de
valeurs interpersonnelles. L'absence de cette reflexion se traduit par une confusion
de 1'identite.

A partir des travaux d'Erikson, Marcia (1966) propose un systeme de classification
qui, en tenant compte de la structure du moi et de son developpement, comprend les
quatre etats d'identite suivants: la diffusion de 1'identite, la fordusion de 1'identite, le
moratoire et 1'identite achevee. Ces quatre etats d'identite sont decrits et
operationnalises en se basant sur les deux criteres suivants:

a) la presence ou 1'absence d'une crise, d'une remise en question, d'une periode
d'exploration et de recherche active en fonction de prises de decision et de
position.

b) la presence ou 1'absence d'engagement, d'une prise de position au niveau
d'une profession ou d'un metier et d'une ideologic politique et religieuse.
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A partir de ces deux criteres, Marcia decrit comme suit les quatre etats d'identite
qu'il a retenus:

1. Identity achevee: la personne a v6cu une crise et s'est engagee au niveau
d'un travail et d'une ideologic politique et religieuse.

2. Moratoire: la personne vit une crise d'identite et est aux prises avec des
problemes d'ideologie ou de profession.

3. Fordusion: la personne s'est engagee politiquement et ideologiquement et
a choisi une profession sans avoir v6cu de crise.

4. Diffusion: la personne n'a pris aucun engagement ideologique ou
professionnel, qu'elle ait v6cu ou non une crise. Elle ne cherche done pas (ou
plus), contrairement & ce qui se passe & la pe'riode du moratoire, & pretiser
son ideologic ou & s'engager dans un travail qu'elle a choisi parmi d'autres.

C'est & partir de ces etats d'identite que 1'adolescent construit son identity
personnelle en re"solvant les problemes lies & celle-ci. Ces evenements depassent
cependant les spheres de 1'occupation et des ideologies politiques et religieuses
proposes par Marcia D'autres etudes (Grotevant, Thorbecke et Meyer, 1982;
Grotevant et Adams, 1984) ont etendu davantage ces etats d'identite en y ajoutant
la dimension des relations interpersonnelles (amitie, frequentations, rdles sexuels,
style de vie et activity's r6cr6atives).

A partir du modele d'Erikson et des etats d'identite de Marcia, Waterman (1982)
propose quatre voies possibles pour la construction de 1'identite dont le point de
depart est 1'un des quatre etats d'identite de Marcia. Son modele theorique decrit
1'etablissement de 1'identite comme un developpement progressif et positif si la
personne passe de 1'etat d'identite de la diffusion aux etats de la forclusion ou du
moratoire, de la forclusion au moratoire et enfin, du moratoire £ 1'identite achevee
(Artaud, 1990). Ces passages d'un etat d'identite a un autre impliquent un effort de
reflexion sur les possibilites qu'offrent chacun d'eux.

Les passages de 1'etat de 1'identite achevee ou du moratoire ou de la forclusion £
1'etat de diffusion de 1'identite sont consideres regressifs et negatifs; ils impliquent le
retrait de toute confrontation aux questions relatives & 1'identite. C'est en quelque
sorte un retour & un etat de confusion de 1'identite.

Le passage de 1'etat de 1'identite achevee au moratoire est par centre considere
comme une nouvelle remise en question de son identite et non comme une regression
developpementale. II temoigne plutdt de la presence d'une structure dynamique
ouverte aux changements sociaux, personnels et interpersonnels (Archer, 1989). Selon
Marcia (1980), le processus demeure alors essentiellement le meme mais acquiert plus
de force, d'une remise en question £ 1'autre.

Quelques etudes quasi-longitudinales (Marcia, 1976; Waterman et Goldman, 1976;
Waterman, Geary et Waterman, 1974) et transversales (Meilman, 1979; Stark et
Trailer, 1974), menees aupres d'etudiants du niveau universitaire, semblent indiquer
que 1'age de 18 ̂  21 ans est le plus critique pour la resolution de la crise de 1'identite.
Le milieu universitaire oflre une diversite d'experiences qui soulevent des questions
sur 1'identite tout en proposant diverses solutions. La plupart de ces etudes qui
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comparaient des etudiants de premiere ann6e a ceux de troisieme et quatrieme ann4e
semblent aussi confirmer que la construction de 1'identite" se fait apres des remises
en question en suivant un modele de developpement progressif.

ProbUmatique

Parmi les situations determinantes de Involution de 1'identite, les lieux de
formation comme 1'ecole (Lecacheur, 1989) jouent un role considerable, en raison de
la diversity des modeles qui y sent presented et afirontes et aussi des nouveaux liens
qui s'etablissent entre les acquisitions de nouveaux savoir-faire et un certain style de
vie.

Dans quelle mesure s'etablit-il des liens entre les situations aflronte'es dans un
programme de formation des enseignants auquel sont inscrits des etudiants-maitres
et leur identity personnelle? Ceux-ci sont exposes a des conceptions educatives variees
de meme qu'a des discours pedagogiques nouveaux qui les obligent a formuler ou a
reformuler leur propres idees sur Tapprentissage, 1'enseignement et leur futur r6le
d'enseignant. L'affrontement entre ce discours p6dagogique novateur qui met 1'accent
sur 1'enfant, la creativite,1'autonomie et une pedagogic traditionnelle qui donne une
vision fermee ou encyclopedique de 1'apprenant et de 1'enseignant est d'autant plus
derangeant que la plupart des future enseignants ont, avant d'entreprendre leur
programme de formation, surtout connu un discours plus conservateur.

Ces nouvelles orientations pedagogiques qui font partie integrante du discours
officiel en ce qui concerne la programmation-cadre de la formation des enseignants
obligent les etudiants en education a s'interroger et a remettre en question leur
conception de 1'apprentissage et de I'enseignement.

Ces annees de formation universitaire constituent-elles une etape particuliere de
Involution de 1'identite de ces etudiants-maitres? Vivent-ils un developpement
progressif et positif de leur identite? Comment se repartissent ces etudiants en
fonction des quatre etats d'identite de Marcia? Peut-on identifier des evenements
existentiels qui seraient lies au developpement de leur identite? La presente etude
tente de r6pondre a ces interrogations, fl est important de se preoccuper de cette
question car peu d'etudes se sont interessees a une population de futurs-enseignants.
De plus, certaines etudes (Walter et Stivers, 1977; Me Nergney et Satterstrom, 1984)
semblent indiquer que 1'etat d'identite auquel se situe un futur enseignant aurait des
repercussions sur la qualite de ses rapports avec ses eleves et sur la qualite de ses
interventions pedagogiques (Artaud, 1990).

Methodologie

Sujets

L'echantiUon experimental compte 410 sujets dont 328 etudiantes et 82 etudiants,
tous inscrits a un programme francophone ontarien de formation des enseignants. En
Ontario, il existe deux universites francophones oflGrant un programme de formation
des enseignants: rUniversite Laurentienne et ITJniversite d'Ottawa. Les etudiants
doivent posseder un baccalaureat, qu'il soit en education ou non, avant de s'inscrire
a ce programme d'un an qui conduit a 1'obtention d'un baccalaureat en education et
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du brevet d'enseignement de rOntario. A rUniversite" Laurentienne de Sudbury, les
gtudiants ont le choix entre deux programmes. Le premier est un programme de
quatre ans dont trois sont consacr6s a 1'obtention d'un baccalaure'at es arts en
Education (B.A.Educ) et la quatrieme ann^e est consacre'e a 1'obtention d'un
baccalaure'at en Education (B.Ed). Le second programme est d'une dur^e d'un an dont
1'exigence minimale d'admission est un baccalaure'at (sans e"gard au domaine). n
conduit e"galement a 1'obtention d'un baccalaure'at en Education (B.Ed). UUniversite"
d'Ottawa offire un seul programme, semblable au dernier programme de"crit ci-haut.
Parmi les sujets, 33 pourcent sont inscrits au B.A,Educ de rUniversite" Laurentienne,
29 pourcent sont merits au B.Ed de la mgme institution et finalement 38 pourcent
sont inscrits au B.Ed, de rUniversite' d'Ottawa. L'age moyen est de 25 ans et demie.
Trente-deux pourcent des sujets sont mane's ou vivent en union de fait et 16 pourcent
ont des enfants.

Instrument de mesure

Le questionnaire retenu pour identifier les quatre e"tats d'identite" est la version
francaise (Boyer 1989) du Extended Version of the Qiective Measure of Ego Identity
Status (EOM-EIS) elabore" par Adams et Grotevant (1983, Grotevant et Adams, 1984).
n permet de distinguer les quatre 6tats d'identite" (la diffusion, la forclusion, le
moratorium et I'ldentite" achev£e) et oflre aussi une mesure continue de 1'identite" en
terme de progression d'une identite" confuse a une identite acheve"e.

Get instrument comprend 64 items. Pour chaque item les sujets doivent indiquer
a quel point 1'e'nonce' est conforme a leur perception. Pour ce faire, ils utilisent une
e"chelle de type Likert a six points: la valeur 1 correspond a fortement en disaccord
et 6 a fortement en accord.

Le questionnaire lvalue deux composantes de la formation de ridentite": la
composante interpersonnelle et la composante id£ologique. La composante
interpersonnelle traite des domaines suivants: amities, frgquentations, roles sexuels
et loisirs. La composante ide*ologique inclut les domaines suivants: occupations,
religion, politique et style de vie. Ce sont tous des domaines intimement lie's a la
recherche d'identite". Pour chacun des huit domaines, deux items se rapportent a
chacun des quatre e"tats d'identite (la diffusion, la forclusion, le moratorium, 1'identite*
achevde). Selon le cas, ils font re'fe'rence a la presence ou a I'absence d'une p^riode de
crise et/ou a une prise ou a une non-prise d'engagement.

Les items du questionnaire ont e'te' formulas a partir de donne'es obtenues a 1'aide
de deux instruments: un questionnaire portant sur la profession, la religion et la
politique (Adams, Shea et Fitch, 1979) et une entrevue semi-structure'e qui lvalue
I'amiti6, les frgquentations, les roles sexuels et les activite"s r^creatives ainsi que les
styles philosophiques (Grotevant, Thorbecke et Meyer, 1982).

Void des exemples d'items H6s au domaine de 1'occupation: Jfai eu du mal a decider,
mais maintenant je sais vraiment quelle carriere je voudrais suivre (identity achev^e).
Je n'arrive pas a decider ce que je veux faire, il y a tant d'occupations qui offrent des
possibility's (moratoire). J*aurais pu penser a de nombreuses manieres de gagner ma
vie mais je n'ai jamais vraiment eu a choisir 6tant donn6 que mes parents m'avaient
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dit ce qu'ils voulaient que je fasse (forclusion). Je n'ai pas choisi le travail, la carriere
que je voudrais avoir, et je ferai le travail que je trouverai en attendant mieux
(diffusion).

Apres avoir repondu au questionnaire, les sujets obtiennent, pour la composante
interpersonnelle et la composante ideologique, un score pour chaque etat d'identite.
Chaque sujet est alors associe & un 6tat d'identite, s'il obtient un score d'un ̂ cart-type
au-dessus de la moyenne ou plus pour 1' gchelle de cet etat et des scores sous ce seuil
pour les trois autres etats. De plus, un score au-dessous de ce seuil (d'un ^cart-type
au-dessus de la moyenne) pour les echelles des quatre etats d'identite place 1'individu
au niveau du moratoire. Finalement, il peut arriver qu'une personne soit dans une
phase de transition entre deux etats d'identite. Cette derniere obtient alors un score
au-dessus du seuil pour les deux echelles de ces etats d'identite.

CueiUette des donnees

La participation des etudiants & ce projet est volontaire. L'examinateur prSsente
le questionnaire que doivent remplir les etudiants qui ont accorde lew consentement
a cette etude. Le questionnaire est administrg a 13 groupes-classes (7 & rUniversite
d'Ottawa et 6 & llJniversite Laurentienne) constitu6s d'une trentaine d'etudiants
chacun. Le temps requis pour r6pondre au questionnaire est d'environ trente minutes
mais il n'y a pas de temps limite pour le computer. Les consignes et instructions
donnees aux sujets etaient les mgmes pour tous les groupes.

Presentation et discussion des resultats

Quatre cent dix sujets ont r6pondu au questionnaire. Les resultats de 80 sujets ont
ete rejetes: 45 & cause de donn6es manquantes et 35 parce qu'ils £taient en phase de
transition entre deux 6tats d'identit^. Le nombre de sujets varie done entre 300 et
340, selon les analyses.

La repartition des sujets selon les quatre etats d'identite

Les r&sultats indiquent que, pour la composante interpersonnelle (amities, roles
sexuels, fre'quentations et loisirs), 10 pourcent des sujets se situent au niveau de
I'identite' achev^e, 71 pourcent au niveau du moratoire, 9 pourcent au niveau de la
forclusion et 10 pourcent au niveau de la diffusion. En consid&rant les deux poles de
resolution du stade identity identifies par Erikson, il est possible de consid6rer le
moratoire et I'identite achevee comme le pole positif et la diffusion et la forclusion
comme le pole negatif. Quatre-vingt-une pourcent des sujets soit 245 etudiants
tendraient alors vers une resolution positive du stade identite alors que 19 pourcent
d'entre eux (60 etudiants) tendraient vers le pole negatif. Pour la composante
ideologique (occupation, religion, politique et style de vie), 14 pourcent des sujets se
situent au niveau de I'identite achevee, 68 pourcent au niveau du moratoire, 11
pourcent au niveau de la forclusion et 7 pourcent au niveau de la diffusion. Quatre-
vingt-deux pourcent d'entre eux, soit 251 etudiants, tendraient done vers une
resolution positive de la composante ideologique du stade identite alors que 18
pourcent des sujets soit 54 etudiants tendraient vers le pole negatif.
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Ces resultats sont encourageants dans la mesure ou une forte majority des sujets
vivent, tant pour la composante interpersonnelle que pour la composante ideologique,
un developpement positif de leur identity. Ces resultats sont egalement inqui6tants
puisque pres de 20 pourcent des etudiants semblent vivre un developpement nggatif
de leur identity. De plus, selon Munro et Adams (1977) et Waterman (1982,1985), les
Etudes universitaires auraient tendance a prolonger le moratoire. Mais une fois sur
le marche du travail la plupart des sujets qui sont au moratoire atteignent 1'identite
achevee, alors que ceux qui se situent au niveau de la diffusion ou de la forclusion
auraient tendance a s'y cantonner une fois sur le marche du travail (Waterman et
Waterman, 1971; Waterman, Geary et Waterman, 1974; Waterman et Goldman,
1976). Ces rtisuitats ont des implications pedagogiques importantes car certaines
Etudes (Walter et Stivers, 1977; McNergney et Satterstrom, 1984) semblent indiquer
qu'il existe une correlation positive entre le developpement de 1'identite d'un futur
enseignant et la quality de ses rapports avec ses Sieves de meme que la qualite" de ses
interventions pedagogiques. Ceci donnerait raison a certains auteurs (e.g. Leonard et
Gottsdanker-Willekens, 1987) qui considerent que 1'education ne devrait pas
settlement se concentrer sur les apprentissages d'ordre academique mais egalement
sur le developpement cognitivo-affectif de la personne.

L'identification de variables liees au developpement de 1'identite

La presente etude a egalement pour but d'identifier des variables qui sont
susceptibles d'etre Ii6es au developpement de 1'identite des futurs enseignants. Les
variables retenues sont le sexe, le niveau scolaire auquel ils se prgparent a enseigner,
le type de programme de formation, le statut marital, le statut parental, le fait de
r6sider chez leurs parents, 1'experience de travail a temps plein et 1' age. Ces variables
ont 6te retenues soit parce qu'elles repr^sentent des evenement existentiels
importants (e.g. vie de couple, enfants) ou parce qu'elles sont considered importantes
par les recherches (e.g. age) ou parce qu'elles sont lie"es a la population etudi6e (e.g.
type de programme).

Pour verifier si ces variables produisent une repartition differente des sujets au
sein des quatre etats d'identite, nous avons utilise des tableaux de contingence dont
les resultats ont ete soumis a des tests khi-carre'. Dans 1'̂ ventualit̂  d'un re'sultat
significatif qui indiquerait que la variable £tudiee produit une repartition diff6rente
des sujets au sein des quatre etats d'identite, les scores continus de chacune des
gchelles ont e'te' soumis a une analyse de variance Anova pour tenter d'identifier ou
se situent les differences significatives entre les groupes. Rappelons qu'apres avoir
repondu au questionnaire, les sujets obtiennent un score continu variant de 8 a 48
pour chaque etat d'identite".

Le type de programme et le choix de specialisation

Les analyses statistiques indiquent que le niveau scolaire auquel 1'gtudiant se
prepare a enseigner de me*me que le type de programme de formation auquel il
est inscrit ne seraient pas lies au developpement de 1'identite.

En Ontario, les etudiants-maitres ont un choix de trois niveaux scolaires de
specialisation: le premier, les cycles primaire et moyen, inclut les eleves ages de
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4 a 11 ans; le second, les cycles moyen et intermediaire, inclut les eleves ages de
9 a 16 ans et finalement le troisieme, les cycles intermediaire et sup6rieur,
regroupe les eleves Sg6s de 12 & 18 ans. Le test de khi-carr6 indique qu'il n'y a
pas de difference significative entre les repartitions des trois groupes d'etudiants
tant pour la composante interpersonnelle (Khi2 (6, N=297) = 3.4, ns.) que pour la
composante ideologique (Khi2(6, N=325) =2.38, ns.). II serait done faux d'affirmer
que les etudiants qui se diligent au niveau secondaire sont plus "matures" dans
leur decision d'ordre ideologique ou interpersonnelle que les etudiants qui se
destinent a 1'eiementaire. II en va de meme pour le type de programme de
formation auquel ils sont inscrits. Le test de khi-carre indique qu'il n'y a pas de
difference significative entre les repartitions au sein des quatre etats d'identite
des etudiants qui sont inscrits au B.A.Edue de 1'Univeriste Laurentienne, de ceux
inscrits au B.Ed. & ITIniversite Laurentienne et de ceux inscrits au B.Ed. &
ITJniversite d'Ottawa. Ceci est vrai pour la composante interpersonnelle (Khi2 (6,
N= 304) = 6.8, ns.) et pour la composante id6ologique (Khi2 (6, N= 304) = 7.1, ns.).

Le sexe des sujets

L'influence du sexe des sujets sur le developpement de leur identite est la plus
floue des variables etudiees. En effet, les r6sultats du test de khi-carre indiquent
que, pour les deux composantes (interpersonnelle: Khi2 (3, N= 305) = 11.4, p<.05;
ideologique: Khi2 (3, N= 305) = 10.2, p<.05), les hommes et les femmes se
repartissent de facon significativement differente au sein des 4 etats d'identite.
Cependant, les analyses de variance Anova effectuees sur les scores bruts obtenus
par les sujets aux quatre etats d'identites n'ont pu situer les dife"rences
significatives. Cela indique que meme s'il y a une repartition differente des
hommes et des femmes au sein des etats d'identite, les moyennes obtenues par
ces deux groupes ne sont pas significativement differentes; ce qui signifie que la
moyenne d'un groupe (variable continue) peut e"tre I6gerement inferieure mais non
significativement differente de celle de 1'autre groupe. Cependant, cette difference
de moyenne est suffisante pour qu'un groupe se situe a un etat d'identite et
1'autre a un autre (variable discrete). A la lumiere de ces r6sultats, il semble que
le lien entre le sexe et le developpement de 1'identite ne soit pas tres clair. Les
recherches qui se sont interessees & cette variable trouvent parmi leurs donnees
quelques differences significatives entre les deux sexes. Cependant, elles sont peu
nombreuses et les ehercheurs tendent & conclure que la variable sexe seule
pourrait ne pas compter pour beaucoup dans la variance des resultats lies £
I'identitS (Archer, 1989; Cooper et Grotevant, 1987; Kroger, 1988; Waterman,
1982).

L'&ge des sujets

Pour analyser la relation entre I'&ge des sujets et les etats d'identite, les
moyennes d'age des sujets appartenant a chaque etat d'identite ont 6te soumises
a une analyse de variance Anova. Pour les deux composantes, elle a rev6l6 des
differences significatives pour les deux composantes (interpersonnelle:
F(3,300)=7.4, p<.001; ideologique F(3,300)=5.3, p<.01). Au niveau interpersonnel,
les sujets qui ont une identite achevee (28.6 ans) et ceux qui ont une identite
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diffuse (30 ans), soit les deux extre'mite's du continuum du deVelopement de
1'identite, constituent les groupes les plus ages. Les sujets de 1'identite acheve'e
sont significativement plus ages que les sujets de la forclusion (23.9 ans) alors que
ceux de la diffusion sont significativement plus age's que ceux de la forclusion et
du moratoire (25.6 ans). Finalement, au niveau de Tide'ologie, les sujets associes
£ 1'identite achevee (29,3 ans) sont significativement plus age's que ceux associe's
& la diffusion (24.5 ans), a la forclusion (24.1 ans) et au moratoire (26.4 ans).
L'age est done un facteur qui est lie au developpement de 1'identite (Waterman,
1982). II faut noter que les etudiants plus ages ont probablement ve"cu plus
d'evenements critiques Ii6s a 1'existence.

Le statut parental

Le test de khi-carre indique que, pour les deux composantes, les etudiants qui
ont des enfants et les etudiants qui n'en ont pas se r6partissent de facon
significativement differente au sein des 4 etats d'identite. Pour la composante
interpersonnelle (Khi2 (3, N= 304) = 11.3, p<.05), plus d'etudiants avec enfants
que d'etudiants sans enfant s'identifient £ la diffusion et & 1'identite achevee. En
contre partie, il y a moins d'etudiants avec enfants que d'e'tudiants sans enfant
au niveau du moratoire et de la forclusion. Ces differences entre le moratoire, la
forclusion et I'identite" acheve'e pourraient s'expliquer par le fait que plusieurs
etudiants avec enfants ont pris un engagement suite & une reflexion (identity
achevee) et done que moins d'e'tudiants avec enfants sont en pferiode de reflexion
(moratoire).

En ce qui concerne la composante ideologique (Khi2 (3, N= 334) = 27.1, p<.001),
il y a moins d'e'tudiants avec enfants au niveau de la diffusion, de la forclusion et
du moratoire. Cependant, ils sont plus nombreux au niveau de 1'identit̂  acheve'e.
Les e'tudiants avec enfants semblent plus e*tre ou avoir ete en periode de reflexion
que les etudiants sans enfant au niveau du choix de carriere et des choix
politiques et religieux.

Le statut marital

Le test de khi-carre indique que les e'tudiants mane's ou vivant en union de fait
et les e'tudiants celibataires se rgpartissent de facon significativement diffe"rente
au sein des 4 6tats d'identit6 (interpersonnelle: Khi2 (3, N= 305) = 14.9, p<.01;
id^ologique: Khi2 (3, N= 335) = 12.3, p<.01).

Pour la composante interpersonnelle, les personnes celibataires s'associent plus
au moratoire (76%) que les personnes marines (60%) alors qu'il y a plus de
personnes mari6es que de celibataires au niveau de la diffusion (respectivement
18% et 7%) et de 1'identit̂  acheve'e (respectivement 14% et 7%). Les differences
entre le moratoire et I'identite achevee pourraient s'expliquer par le fait que
plusieurs etudiants maries ont pris un engagement suite & une reflexion (identite
achevee) et done que moins d'etudiants maries sont en periode de reflexion
(moratoire). Cependant la difference au niveau de la diffusion est plus difficile a
expliquer. Serait-ce une forme de regression qui conduit certaines personnes
mariees & une confusion de I'identite interpersonnelle?



46 Herry, "I'titat d'ldentiU*

En ce qui concerne la composante ideologique, les personnes c€libataires
s'associent plus au moratoire (70%) que les personnes manges (65%) alors qu'il y
a plus de personnes marines (12%) que de celibataires (8%) au niveau de la
forclusion.

Les resultats ont egalement tenu compte du fait que les sujets demeurent ou non
chez leurs parents. Le test de khi-carre indique qu'il n'y a pas de difference
significative entre les repartitions des deux groupes d'etudiants tant pour la
composante interpersonnelle (Khi2(3, N= 304) = 3.1, ns) que pour la composante
ideologique (Khi2 (3, N= 334) = 3.5, ns). Le seul fait dliabiter ou non chez ses
parents n'est pas une variable qui influence la formation de 1'identite pour la
population e'tudie'e. Cependant, il est interesssant de noter que le fait d'etre marie
ou de vivre en union de fait et celui d'avoir des enfants sont des variables qui
influencent la formation de 1'identite.

L'experience de travail d, temps plein

Pour analyser la relation entre 1'experience de travail a temps plein des sujets
et les etats d'identite, les moyennes d'annees de travail des sujets appartenant a
chaque etat d'identite ont ete soumises a une analyse de variance Anova. Pour les
deux composantes, elle a r6veie des differences significatives entre les groupes
(interpersonnelle: F(3,300)=5.0, p<.01; ideologique F(3,300)=4.2, p<.01). Au niveau
interpersonnel, les sujets qui ont une identite diffuse ont travailie
significativement plus longtemps (3.2 ans) que les sujets de la forclusion (1.2 an)
et du moratoire (1.5 an). Les sujets de 1'identite achevee ont travailie a temps plein
pendant une moyenne de 2.3 ans. Au niveau ideologique, les sujets associ6s a
1'identite achevee ont travailie a temps plein significativement plus longtemps (2.7
ans) que ceux associes a la forclusion (0.7 an). Les sujets de la diffusion et du
moratoire ont pour leur part travailie a temps plein en moyenne pendant
respectivement 1.6 annee et 1.8 annee. Ces resultats semblent indiquer que, sur
le plan ideologique (occupation, religion, politique et style de vie), plus la personne
a travailie a temps plein plus elle a de chances de developper une identite achevee.
Dans le cas de notre population, cela pourrait §tre une indication que ceux qui
s'inscrivent a un programme de formation des maitres apres quelques annees sur
le marche du travail ont choisi cette profession suite a une periode de reflexion
(moratoire).

Conclusion

Hue questionnaire utilise dans cette etude permet d'etablir la repartition des
etudiants inscrits a un programme de formation des maitres selon les quatre etats
d'identite de Marcia: 1'identite achevee, le moratoire, la diffusion de 1'identite et la
forclusion de 1'identite. Les resultats indiquent qu'environ 80 pourcent des
etudiants interroges vivent une resolution positive du stade identite alors que 20
pourcent tendent vers le pole n6gatif de resolution. Ces resultats sont semblables
pour la composante interpersonnelle (amities, r6les sexuels, frequentations et
loisirs) et la composante ideologique (occupation, religion, politique et style de vie).
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Outre le fait que ces re"sultats doivent e"tre confirm6s par d'autres etudes, il
serait important sur le plan pe'dagogique de s'interesser aux etudiants qui vivent
dans un etat de diffusion ou de forclusion de 1'identite et de pre"ciser comment la
formation universitaire peut favoriser 1'emergence du moratoire et de 1'identite
achevee.

De plus, il faudrait poursuivre les recherches portant sur la relation entre le
developpement de 1'identite et la performance pedagogique de 1'enseignant ou du
futur enseignant de meme que pr6ciser comment 1'identite de 1'enseignant affecte
la relation eleve-enseignant de meme que 1'apprentissage chez les Sieves.

La pre'sente etude avait egalement pour but d'identifier des variables
susceptibles d'etre liees au developpement de 1'identite des futurs enseignants.
Parmi les variables etudiees, le choix de I'universite, le choix du type de
programme de formation des maitres et le choix du niveau de specialisation
d'enseignement ne seraient pas des variables liees au developpement de 1'identite
(composante interpersonnelle et composante ide*ologique) des futurs enseignants.
Cependant, des variables comme 1'dge, le statut parental, le statut marital et
1'experience de travail a temps plein sont liees au developpement de la composante
interpersonnelle et de la composante ideologique de 1'identite. II est interessant de
noter que ces variables sont pour la plupart des e've'nements de vie importants
(Colarusso et Nemiroff, 1981) comme par exemple la vie de couple, la paternite* ou
la maternite, 1'experience sur le marche du travail. L'Sge semblerait alors
representer le temps requis par ces e've'nements pour etre v^cus.

La recherche, a cause de sa me*thodologie et de son objectif, ne permet pas
d'expliquer comment ces variables influencent le d^veloppement de I'ldentite".
Cependant des recherches additionnelles devraient s'int^resser aux variables qui
sont lie"es au d^veloppement de I'identit6 et tenter par des methodologies
cognitivistes d'expliquer le role de ces variables lors de la formation de 1'identite.
Finalement, la variable sexe, a cause des re*sultats ambigus qu'elle g£nere, devrait
egalement faire 1'objet de recherches syste*matiques.
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